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Le  Conseil  supérieur  de  l'Instruction  pul)ii(|ue  a 
mis  le  programme  des  auteurs  qui  doivent  être 

étudiés  dans  la  classe  de  rhétorique  les  première, 

quatrième  et  treizième  Provinciales .  Ce  sont  ces 

trois  lettres  que  nous  publions. 



INTRODUCTION 

DES   PROVINCIALES  EN    GÉNÉRAL 

Les  Lettres  provinciales  sont  des  pamphlets  jansénistes, 
mais  le  jansénisme  contient  à  la  fois  une  théologie  et 
«ne  morale;  je  vais  le  considérer  successivement  sous 
ces  deux  aspects. 

I.  —  DE  LA  THÉOLOGIE  JANSÉNISTE  *. 

Le  fond  de  cette  théologie  n'est  autre  que  la  doclrine 
6urla  grâce,  développée  dans  VAugustinus,  livre  posthume 

de  l'évêque  d'Ypres,  Jansen  ou  Jansénius.  On  ne  ren- 
contre guère  une  matière  Ihéologique  aussi  difQcile  que 

celle  de  la  grâce,  où  il  s'agît  d'accorder  ce  qu'on  appelle 
le  libre  arbitre  de  l'homme  avec  la  toute-puissance  de  la 
grâce  de  Dieu.  Dieu  et  le  libre  arbitre  !  que  d'obscurités 
pourraient  s'élever  déjà,  pour  des  métaphysiciens,  par 
te  seul  conflit  de  deux  idées  dont  chacune  à  part  est  si 

grosse  d'obscurités  1  Que  sera-ce  s'il  n'est  plus  question 
de  métaphysique,  mais  de  théologie,  et  de  textes  à  inler- 

)réler  ?  J'^  ne  prétends  nuWement  ici  discuter  ni  résou- 

1.  Dans  ce  paragraphe  premier,  on  retrouvera  quelques  pages  qu'on 
%  po  lire  déjà  dans  mon  Étude  sur  les  Pensées  de  Pascal. 
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dre  le  problème  :  je  me  bornerai  à  présenter  un  exposé 
historique,  et  ce  sera  beaucoup  si  les  lecteurs  ont  le 
courage  de  me  suivre.  Pour  sentir  combien  la  difficulté 

est  inextricable,  il  n'y  a  pas  besoin  de  s'enfoncer  dans 
les  in-folio  :  il  suffit  c\e  lire,  mais  de  lire  avec  attention 
quelques  lignes  du  Petit  Catéchisme  du  diocèse  de  Paris, 

un  opuscule  d'une  centaine  de  pages,  écrites  pour  l'usage des  enfants  : 

«  Pouvons-nous,  par  nos  /jropres  forces,  observer  les 
commandements  et  éviter  le  péché  ? 

u  Non  ;  nous  ne  pouvons  observer  les  commandements 

et  éviter  le  péché  qu'avec  la  grâce  de  Dieu. 
«  Qu'est-ce  que  la  grâce  ? 
«  La  grâce  est  un  don  surnaturel  ou  un  secours  que 

Dieu  nous  accorde  par  pure  bonté  et  en  vue  des  mérites 

de  Jésus-Christ,  pour  nous  aidera  faire  notre  salut. 

c(  La  grâce  nous  est-elle  nécessaire  ? 
«  Oui,  la  grâce  nous  est  si  nécessaire  que  sans  elle 

nous  ne  pouvons  rien  faire  qui  soil  utile  à  notre  salut. 

«  Dieu  nous  donne-til  toujours  la  grâce  ? 
«  Oui,  Dieu  nous  la  donne  toutes  les  fois  que  nous  en 

Avons  besoin  et  que  nous  la  demandons  comme  il  faut.  » 
Pressons  un  peu  ces  dernières  paroles  :  Dieu  accorde 

la  grâce  quand  on  la  demande  comme  il  faut.  Mais,  pour 

la  demander  ainsi,  ne  faut-il  pas  déjà  l'avoir?  Oui,  évi- 
demment; car  si  nous  pouvions  demander  la  grâce  sans 

l'avoir  déjà,  nous  ferions  donc  sans  elle  une  chose  utile 
pour  notre  salut,  ce  qui  vient  d'être  déclaré  impossible. 
Ainsi,  dire  que  Dieu  accorde  la  grâce  quand  elle  est  bien 

demandée,  c'est  dire  qu'il  l'accorde  quand  il  l'accorde,  et 
rien  de  plus.  Et  s'il  ne  l'accorde  pas,  nous  sommes  dans 
l'impossibilité  de  la  demander  par  nos  propres  forces. 

C'est  donc  la  grâce  qui  fait  tout  en  nous,  et  non  pas 
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nous-mômes.  Dieu,  qui  la  donne,  la  donne  graluilement, 
puisque  nous  ne  pouvons  par  nous-mêmes  la  mériter, 

et  c'est  en  cela  précisémenl  qu'elle  esl  la  grâce.  Celui  à 
qui  il  la  donne  est  sauvé,  celui  à  qui  il  la  refuse  est 

perdu.  Ces  conséquences  sont  nécessairement  envelop- 
pées dans  les  principes  posés  par  le  Petit  Catéchisme.  Les 

théologiens  les  ont  déduites  intrépidement  et  les  suivent 
plus  loin  encore.  Ils  en  tirent,  par  un  enchaînement; 

inévitable,  le  dogme  de  la  prédestination.  De  toute  éter- 

nité, Dieu  sait  ce  qu'il  sait  et  veut  ce  qu'il  veut  :  il  sait 
donc  de  toute  éternité  qu'il  doit  donner  gratuitement 
si  grâce  à  tel  homme,  ou  plutôt,  de  toute  éternité  il  la 

lui  donne,  conime  il  la  refuse  à  tel  autre.  Celu'^là  est 
donc  de  toute  éternité  prédestiné  au  salut,  et  celui-ci  ù  la 

diimnation.  Le  Petit  Catéchisme  s'est  gardé  de  loucher 
un  ̂ eul  mot  de  celte  doctrine,  car  il  n'a  pas  osé  la  pro- 

fesser, et  il  ne*pouvail  pas  l'écarter. 
On  s'arrête  ici  tout  d'abord  et  on  se  demande  com- 

ment l'Église  a  jamais  pu  parler  ainsi;  comment  elle  a 
l)orté  un  tel  défi  à  la  nature  révoltée,  en  posant  en 

dogme  que  notre  salut  ou  notre  perte  dépend  unique- 

ment d'une  grâce  qui  ne  dépend  pas  de  nous.  Comment 
cela  s'est  fait,  j'essaierai  de  l'expliquer  tout  à  l'heure  : 
je  constate  d'abord  que  le  dogme  esl  ce  que  je  viens  de 
ire,  et  que  ce  dogme  était  entièrement  constitué  dès  le 

emps  d'Augustin.  Le  moine  breton  Pelage  s'insurgea 
utilement  pour  la  liberté  contre  la  grâce  :  Augu-tia 

I  t  prévaloir  la  grâce  absolument  souveraine. 

Cependant  l'Église,  qui  ordonne  à  ses  fidèles  de  croire 
s  celle  toute-puissance  de  la  grâce,  leur  ordonne  de  croire 

I  ussi  en  mênie  temps  que  l'homme  a  un  libre  arbitre 
par  lequel  il  mérite  ou  démérite,  de  manière  k  être 
récompensé  ou  puni. 
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Celte  seconde  partie  du  dogme  paraît  absolument  con- 
tradictoire à  la  première;  mais  il  y  a  un  mot  qui  répond 

\  tout  :  c'est  un  mystère.  La  foi  consiste  h  a-in^etlre  tout 
■nsemble  que  la  grâce  fait  tout  et  que  cela  ne  détruit 

j>as  le  libre  arbitre.  C'est  là  l'orthodoxie,  telle  que  l'a 
définie,  en  1547,  la  sixième  session  du  concile  de  Trente. 

Et  l'Église,  parmi  les  condamnations  qu'elle  a  pronon- 
cées contre  Luther  et  Calvin,  a  condamné  en  particulier 

leurs  doclrines  sur  la  grâce,  parce  que  l'un  et  l'autre, 
pour  relever  cette  grâce  divine  et  pour  échapper  aux 
contradictions,  reniaient  le  libre  arbitre  et  déclaraient 

q'ie  l'homme  l'a  perdu  par  l'effet  du  «  péché  originel  »  *. 
Il  est  d'ailleurs  tellement  difficile  à  l'esprit  humain  de 

consentir  à  associer  deux  idées  qu'il  ne  vient  pas  à  bout 
d'accorder,  que  la  théologie  ne  put  se  reposer  dans  les 
définitions  du  concile,  et  ceux  qui  prenaient  à  cœur  ces 

questions  essayèrent  de  résoudre  le  problème  en  sacri- 
fiant l'un  drs  deux  termes  à  l'autre. 

Dès  1560,  De  Bay  ou  Bains,  docteur  de  Louvain, 
hasarda  des  propositions  qui  furent  condanmées  comme 
analogues  à  celles  de  Calvin  et  contraires  au  libre 
arbitre. 

En  1588,  parut  le  livre  du  jésuite  Louis  iMolina,  sur 
FAccord  du  libre  arbitre  et  de  la  grâce.  Molina  se  jetait 
dans  une  voie  absolument  opposée  à  celle  des  protestants 

et  de  Baius.  Il  s'efforçait  de  ne  pas  ofienser  la  grâce  et 
de  rendre  pourtant  au  libre  arbitre  ce  que  la  grâce  paraît 

lui  ôter.  En  même  temps  qu'il  reconnaissait  d'une  part 
que  sans  'a  ̂ ^âce  l'homme  ne  peut  rien,  il  soutenait 
d'autre  part  (jue  la  grâce  est  offerte  à  tous.  Il  disait  que 
l'homme  est  libre  de  l'accepter  ou  d'y  résister,  et  quf - 

1.  Luther  avait  développé  ces  doctrines  dans  le  livra  da  Serv* 
Àrbitrw,  1S26. 
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Dieu,  sachant  d'av8nce  l'usage  qu'il  fera  de  celle  liberlé, 
donne  en  efFet  la  grâce  à  ce'ui  qui  l'accepte,  et  ne  la 
refuse  qu'à  celui  qui  y  résiste;  rie  sorte  que  Thonfime 
iprès  lout  a  ainsi  sa  part  dans  l'œuvre  de  son  salul. 

Cette  solution  ne  prévalut  pas;  j'en  dirai  les  raisons 
loiil  à  l'heure.  Le  livre  de  Molina  fut  niême  dénoncé  à 
Home.  Après  une  instruction  qui  dura  plusieurs  années, 
sous  les  papes  Clémenl  VIII  et  Paul  V,  ce  dernier  déokira 
les  débals  terminés,  mais  il  ne  prononça  pas  la  sentence. 
La  doctrine  de  Molina  ne  fut  donc  pas  condamnée,  mais 

elle  ne  fut  jamais  non  plus  acceptée  par  l'Église,  et 
longtemps  elle  y  rencontra  une  opposition  presque  uni- 

verselle, h' Augustt'nus  de  Jansénius,  qui  parut  en  1640 
(l'auteur  était  mort  en  1638),  ne  fut  que  la  plus  énergique 
des  protestations  qui  s'élevèrent  contre  le  molinisme, 
accusé  de  renouveler  l'hérésie  de  Pelage  et  de  ses  dis- 
ciples. 

Mais  Jansénius  parut  à  son  tour  aller  trop  loin;  sa 

pensée  ne  fut  pas  acceptée,  quoiqu'il  l'eût  présentée 
comme  celle  môme  de  sainl  Augustin,  et  son  livre  fut 
traité  plus  mal  que  celui  de  Molina.  Cinq  propositions 

qu'on  donnait  comme  contenant  l'essence  de  sa  doctrine 
furent  déférées,  en  1649,  à  la  Faculté  de  théologie  de 
Paris,  puis  deux  ans  après  elles  furent  dénoncées  à  Rome. 

Les  jésuites,  accusateurs  de  Jansér)ius,  réussirent  pleine- 
ment dans  leurs  poursuites.  Les  cinq  propositions  furent 

condamnées  à  Rome,  non  plus  en  vertu  de  simples  déci- 

sions rendues  au  nom  du  pape  par  l'inquisition  romaine, 
mais,  plu>  solennellement,  par  une  bulle  d'Innocent  X 
en  1653.  Elles  ont  fait  tant  de  bruit,  que  je  ne  puis  m( 

dispenser  d'en  donner  le  texte,  quelque  froids  que  ce; 
subtilités  nous  laissent  aujourd'hui  : 

«  Jl  y  a  des  commandements  de  Dieu  qui  pour  les 
I. 
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justes  de  bonne  volonté,  et  faisant  effort  selon  ce  qu'ils 
ont  actuellement  de  forces,  sont  impossibles,  et  il  leur 
manque  lagiâce  qui  les  rendrait  possibles. 

«  La  grâce  intérieure,  dans  l'étal  de  la  nature  déchue 
est  irrésistible. 

«  Pour  mériier  et  démériter^  dans  l'état  de  la  nature 

déchue,  il  n'est  pas  besoin  que  l'homme  soit  libre  de 
nécessité;  ilsuflU  qu'il  soit  libre  de  contrainte. 

«  Les  senii-pélagiens  admettaient  la  nécessité  d'une 
glace  prévenante  intérieure  pour  chaque  acte  en  parti- 

culier, même  pour  le  comujenceraent  de  la  foi,  et  ce  en 

quoi  ils  étaient  hérétiques,  c'est  qu'ils  voulaient  que 
cette  grâce  fût  telle  que  la  volonté  humaine  eût  le  pou- 

voir d'y  résister  ou-d'y  obéir. 
o  II  tst  semi-pélagien  de  dire  que  c'est  pour  tous  les 

hommes  sans  exception  que  le  Christ  est  mort  et  qu'il  a 
versé  son  sang  *.  » 

Les  jansénistt's  n'osèrent  pas  défendre  les  cinq  propo- 
sitions, condamnées  par  une  bulle  pontificale;  mais  ils 

soutinrent  qu'elles  ne  contenaient  pas  la  vraie  doctrine  de 
Jansénius;  qu'ainsi  en  les  condamnant  on  ne  touchait 

1.  Vuici  le  texte  latin  des  cinc)  propoi^itions.  Je  le  prends  à  la  fin 

de  la  première  édition  des  Provinciales  latines  de  N'icole  (voir  p.  3), 
à  partir  de  la  page  bll. 

a  1.  Aliqua  JJei  prœcepta  homiiiibus  justisvolentibns,  et  conantibus 
secundiim  priEsentes  quas  habent  vires,  sunt  impossibilia  :  deest 

qucque  illis  gratia  qua  pos^'^bilia  fiant. 
«  2.  Interiori  gratise  in  statu  naturœ  laps»  nunquam  resietitur. 
«  3.  Ad  merendum  et  demerendum,  in  statu  naturae  lapsae,  iion  rc« 

quiritur  iii  hoinine  libertas  a  nece6sitate,8ed  suflicit  libertas  a  coac-* tione. 

«  4.  Semipehgiani  admittébant  prsvenientis  gratise  interioris  ne- 
cessitatem  ad  singulos  uctus,  etiain  ad  initium  ildei,  et  in  hoc  erant 
haeretici,  quod  velleni  eam  gratiaiu  esse  lalom,  cui  posset  huniana  vo* 
luMtas  résistera  vel  obtemperare. 

«5.  Seraipelagianuin  est  dicero,  Christum  pro  omnibus  umnino  ho- 
minibus  mortuum  fuisse  et  sauguinem  fudis^e.  ■ 
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pas  à  celle  doctrine,  qui  n'était  autre  que  ceile  de  saint 
Augustin,  et  qu'en  croyant  condamner  Jansénius  lui- 
nîêine,  le  pape  s'était  trompé  sur  ce  point  de  fait,  son 
autorité  ne  s'élendant  pas  à  décider  d'une  question  de  ce 
genre. 

Celte  prpfîîière  thèse  est  celle  que  le  fameux  docte» r 
Antoine  Arnauld  osa  plaider  dans  un  écrit  publié  en  1655 
{Lettre  à  un  duc  et  pair).  En  m/ème  temps,  dans  ce  même 
écrit,  il  déclarait,  pour  son  propre  compte,  «  que  !a 
grâce,  sansla^juelie  on  ne  peut  rien,  a  manqué  à  saint 
Pierre  dans  sa  chuta,  »  et  paraissait  reproduire  ainsi  sous 
une  autre  forme  la  mêmie  «  erreur  s  qui  avait  été  condam- 

née dans  la  première  proposition  :  ce  qu'Arnauld,  bien 
entendu,  refusait  de  reconnaître.  L'écrit  d'Arnauld  fut  à 
son  tour  déféré  à  la  censure  de  la  Faculté.  L'auteur 

l'ut  mis  en  cause  pour  l'une  et  pour  l'autre  de  ses  deux 
assertions,  qu'on  appela  le  point  de  fait  et  le  point 
de  droit,  et  fui  d'abord  condamné  sur  le  point  de  fait. 
C'est  à  celte  première  censure  quo  se  rapporte  la 
première  Provinciale.  Les  quatre  premières  et  les 
deux  dernières  (17  et  18)  sont  relatives  aux  difficultés 

sur  la  g;â.ce  *. 
On  voit  assez  en  lisant  ces  Lettres,  comme  on  l'a  vu 

par  tout  ce  que  je  viens  de  dire,  combien  ces  difficultés 

sont  insurmontables.  L'esprit  y  est  continuellement  placé 
entre  des  idées  contradictoires  et  incompatibles,  et  les 

théologiens  du  xvii"  siècle, à  l'exception  des  molinistes, 
loin  de  prétendre  atténuer  les  oppositions  entre  ces 

deux  fiices  de  leur  foi,  se  faisaient  un  devoir  d'humilié.* 
leur  raison  sous  ces  oppositions  mêmes.  Telle  est  en 

particulier  la  théologie  de  Bossuet,  c'est-à-dire  celle  de 

i.  Pour  plus  de  détails,  voir  ci-dessous  V Avertisse  nent  sur  la  pre- 
uière  Provinciale. 
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l'école  de  saint  Thomas  d'Aquin,  ou  des  thomistes.  Qu'on 
me  permette  de  m'y  arrêter;  il  semble  qu'on  ne  puisse 
mieux  s'adresser,  pour  avoir  le  dernier  mot  sur  ces 
questions,  qu'au  grand  évêque  que  la  Bruyère  appelait 
publiquement  un  Père  de  l'Église. 

11  a  développé  sa  doctrine  principalement  dans  trois 

écrits,  qui  sont  :  l"  un  Traité  du  libre  arbitre,  composé, 
dit-on,  pendant  que  Bossuel  était  précepteur  du  dauphin, 

mais  qu'il  n'a  pas  publié,  et  qui  ne  parut  qu'en  1731, 
vingt-sept  ans  après  sa  mort;  2°  une  Instruction 

pastorale  publiée  dans  une  ordonnance  de  l'archevêque 
de  Paris  (M.  de  Noailles)  en  1696,  mais  que  l'abbé 
Ledieu  déclare  avoir  été  écrite  par  Bossuet;  3°  un  Écrit 

composé  encore  pour  l'archevêque  de  Paris,  afin  de  lui 
venir  en  aide  dans  les  embarras  Ihéologiques  où  il 

s'était  mis  à  propos  du  livre  fameux  du  père  Quesnel, 
Réflexions  morales  sur  le  Nouveau  Testament.  Cet  écrit  fut 
fait  pour  être  placé  dans  une  nouvelle  édition  de  ce 

livre,  qui  devait  paraître  avec  une  approbation  de  l'ar- 
chevêque de  Paris  et  pour  expliquer  celte  approbation  ; 

mais  M.  de  Noailles  se  décida  à  laisser  paraître  l'édition, 
en  1699,  sans  approbation  et  par  conséquent  sans 
explication,  de  sorte  que  le  travail  de  Bossuet  ne  fut  pas 

publié.  Il  le  fut  en  1710  par  le  père  Quesnel  lui-môme, 
entre  les  mains  de  qui  il  était  tombé,  et  qui  le  donua  sous 
le  titre  de  Justification  de  ses  lié  flexions  morales.  A  ces 
trois  écrits,  on  peut  ajouter  une  courte  Lettre  sur  la 
prédestination,  qui  est  la  huitième  des  Lettres  à  la  sœur 

Cornuau,  et  qui  n'a  pas  non  plus  été  écrite  pour  l'impres- 
sion. Ainsi,  en  définitive,  aucun  travail  de  Bossuet  sur 

ces  questions  n'a  été  signé  et  publiquement  avoué  de  lui, 
sans  doute  parce  qu'il  n'était  pas  arrivé  à  se  satisfaire 
lui-même.  On  lit  en  effet  dans  ces  écrits  plus  d'une  page 
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OÙ  cet  esprit  si  net  et  si  lucide  a  peine  à  se  dégager 

de  l'absurde,  naême  par  l'inintelligible,  et  les  seuls  pas- 
sages dont  on  reste  vivement  frappé  sont  précisément 

ceux  oi!i  l'auteur  retourne  avec  insistance  celte  idée 

même,  qu'il  est  impossible  d'arriver  à  la  lumière.  Toute 
cette  éloquence  n'aboutit  qu'à  faire  les  ténèbres  visibles, 
selon  le  mol  <le  Millon. 

Ainsi  il  dira:  «  Il  n'importe  que  la  liaison  de  deux 
vérités  si  fondamentales  soit  impénétrable  à  la  raison 
humaine,  qui  doit  entrer  ilans  une  raison  plus  haute, 
et  croire  que  Dicii  voit  dans  sa  sagesse  infinie  les  moyens 

de  concilier  ce  qui  nous  paraît  inalliable  et  incompa- 

tible i.  »  Et  ailleurs:  «  C'est  pourquoi  la  première  règle 
de  tio're  logique,  c'est  qu'il  ne  faut  jamais  abandonner 
ces  véritéo  une  fois  connues,  quelque  difficulté  qui 

suiviennc  quand  on  veut  les  concilier;  mais  qu'il  faut 
au  contraire,  pour  ainsi  parler,  tenir  toujours  fortement 

comme  les  deux  bouts  de  la  chaîne,  quoiqu'on  ne  voie 
pas  toujours  le  milieu  par  oh  l'enchaînement  se  conti- 

nue '.  » 

En  réalité,  c'est  seulement  par  celte  ressource  de  la 
soumission  et  du  silence  (jue  Bossuet  a  réussi  à  sedis- 
tinguer  des  janséni>tes.  Autrement  sa  théologie  est  aussi 
près  que  possible  de  la  leur.  El  il  a  pour  les  molinisles 

la  même  ré\)\iU\ox)  .D.ms  ses  Avertissements  aux  p7'otestants^ 

1689-16'Jl,  répondant  à  Juiieu,  qui  accusait  l'Église  de 
tolérer  dans  la  doctrine  de  Alolina  ce  qu'il  appelle  un 
nouveau  semi-pélagianisme,  il  s'attache  sans  doute  à 
•montrer  que  les  molinisles  ne  sont  pas  précisément  hé- 

rétiques ;   mais  il   estime  qu'ils  sont   près  de  l'être,  ou 

1,  Écrit  sur  le  livre  des  Réfli^xions  morales,  gvi,  dans  les  CEuvrt» 
eonij'lètes  de  Bossuet.  Paris,  1856,  t.  II,  page  7. 

5.  Du  Libie  Arbitre,  cliap.  iv,  t.  X,  p.  119. 
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plulôi  qu'ils  le  sont  déjà  s'ils  vont  jusqu'au  bout  de  leur 
pensée  :  a  Que  si  on  passe  plus  avant  et  qu'on  fasse 
précéder  la  giâce  par  quelque  acte  purement  hunnain 

à  quoi  on  l'altacbe,  je  ne  craindrai  point  d'être  contre- 
dit par  aucun  catholique  en  assurant  que  ce  serait  de 

soi  une  erreur  mortelle,  qui  ôlerail  le  fondement  de 

humilité,  et  que  l'Église  ne  tolérerait  jamais,  après  avoirl 
déciflé  tant  de  fois,  et  ëfiCQre  eu  dernier  lieu  dans  le 

concile  de  Trente  (sess.  vi,  fhap.  5),  que  tout  le  bien, 

jusqu'aux  premières  dispositions  de  la  conversion  du 
pécheur,  vient  d^une  grâce  excitante  et  prévenante,  qui  ned 
précédée  par  aucun  mérite,  etc.  *  »  Au  contraire,  dans 
son  oraison  funèbrp  de  Cornet  (celui  qui  avait  déféré  les 
cinq  propositions  à  la  censure  de  la  Soi  bonne),  on  voit 

bien  qu'il  ne  reproche  pas  tant  aux  jansénistes  d'être 
dans  le  faux  que  de  se  montrer  indiscrets  et  téméraires 
en  prétendant  proclamer  la  vérité  :  «  Il  vit  donc  que 

saint  Augustin,  qu'il,  tenait  le  plus  éclairé  et  le  plus  pro- 
fond (le  tous  les  docteurs,  avait  exposé  à  l'Église  une 

doctiine  toute  sainte  et  apostoli'jue  touchant  la  grâce 
chrétienne;  mais  que,  ou  par  la  faiblesse  naturelle  de 

l'esprit  humain,  ou  à  cause  de  la  profondeur  ou  de  la 
délicatesse  des  questions,  ou  plutôt  parla  condition  né- 

cessaire et  inséparable  de  notre  foi  durant  cette  nuit 

d'énigjues  e|,  d'obscurités,  cette  doctrine  céleste  s'est 
irouvée  nécessairement  enveloppée  parmi  des  diÛicultés 

'mpénétrables;  si  bien  qu'il  y  avait  à  craindre  qu'on  ne 
"ût  Jeté  insensiblement  dans  des  conséquences  ruineuses 
Éi  la  liberté  de  l'homme;  ensuite  il  considéra  avec  com- 

bien de  raison  toute  l'École  et  toute  l'Église  s'étaient 
appliquées  à  défendre  ces  conséquences,  et  il  vil  que  la 

1    Œuvres  complèfet,  t.  VI,  p.  214  (n<>  Avertissement), 
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Faculté  des  nouveaux  docteurs  *  eu  élail  si  prévenue, 
qu'au  lieu  de  les  rejeter  ils  en  avaient  fait  une  doctrine 
propre  ;  si  bien  que  la  plupart  de  ces  conséquences,  que 

tous  les  théologiens  avaient  toujours  regardées  jusqu'alor'^ 
comme  des  inconvénients  fâcheux,  au-devant  desqiiel4 
il  fallait  aller  pour  bien  entendre  la  doctiiue  de  sainli 

Augustin  et  de  l'Église,  ceux-ci  les  regardaient  au  con-| 
traire  comme  des  fiuits  nécessaires  qu'il  en  fallait  re- 

cueillir, et  que  ce  qui  avait  paru  à  tous  les  autres  comme 

des  écueils  contre  lesquels.il  fallait  craindre  d'échouer 
le  vaisseau,  ceux-ci  ne  craignaient  point  de  nous  le  mon- 

trer comme  le  port  salutaire  oîi  devait  aboutir  la  naviga- 
tion 2.  » 

Mais  pourquoi  les  jansénistes  se  sont-ils  obstinés  à 

s'attacher  à  ces  écueils  ?  et  pourquoi  Bossuet  lui-même  et 
reçoit;  à  laquelle  il  appartient  se  condamnaient-ils  à 
confesser  si  péniblement  leur  impuissance,  quand  il 
semble  que  les  uns  et  les  autres  auraient  pu  se  mettre 

plus  à  l'aise  en  acceptant  l'expédient  de  Molina,  je  veux 
dire  en  contentant  la  nature  au  moyen  de  la  part  faite 

au  sentiment  du  libre  arbitre,  dût-il  en  coûter  quelque 
chose  à  la  grâce,  qui  eslx  le  surnaturel,  et  qui  par  là 
même  nous  louche  moins  ?  Pourquoi  repoussaient-ils 

absolument  ce  qu'on  pourrait  appeler  la  théologie  facile? 
C'est  d'abord  qu'il  y  avait  des  textes  en  face  desquels  elle 
lae  paraissait  pas  pouvoir  subsister. 

Avant  tout,  il  y  avait  ces  passages  fameux  des  Lettres 

1.  Cette  ejtpression  est  une  pure  ironie;  il  n'y  avait  pas,  au  sens 
propre,  de  Faculté  janséiiine. 

2.  Œuvres  complètes,  t.  V,  p.  362.  —  Il  est  bien  à  remarquer  que 
cette  oraison  funèbre,  prononcée  en  16G3,  peu  après  les  Provinciales. 

"ne  fut  imprimée  que  sur  la  fin  de  la  vie  de  Bossuet,  en  Hollande  et 
sans  sa  participation.  L'abbé  Ledieu,  son  secrétaire,  assure  que 
•  l'auteur  ne  l'y  reconnut  pas  du  tout  >. 
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de  Paul,  sur  lesquels  repose  la  doclrine  de  la  grâce  ar- 
liilraire  et  irrésistible  :  «  Rébecca  eul  deux  jumeaux  de 

notre  père  Isaac.  Avant  qu'ils  fussent  nés  et  qu'ils  eus- 
sent fait  ni  bien  ni  mal,  aûn  que  prévalût  ce  que  Dieu 

avait  décidé  par  choix,  non  en  vertu  de  leurs  œuvres 

mais  eu  verlu  de  son  appel,  il  fut  dit  :  Le  premier-né 

sera  as>iijelti  à  l'autre;  car  il  est  écrit:  J'ai  aimé  Jacob 
et  j'ai  réprouvé  É-aii  Que  dirons-nous?  Y  a-l-il  eu  injus- 

tice en  Dieu?  Jamais.  Dieu  a  dit  à  Moïse  :  J'aurai  pitié  de 
qui  je  veux  avoir  pillé;  je  ferai  miséricorde  ;\  qui  je  voudrai 

l'iiire  miséricorde.  Ce  n'est  donc  pasici  l'œuvre  de  l'homme 
qui  s'elTorce  et  qui  court,  mais  celle  de  Dieu  qui  a  pitié... 
Il  fait  miséricorde  à  qui  il  lui  plaît;  il  endurcit  qui  il  lui 

plaîl.  Vous  me  dites  :  Pourquoi  se  plaint-il  alois?  Qui  peut 
résister  h  sa  volonté  ?  0  homme,  qui  es-tu  pour  répondre 

à  Dieu?  L'ouvrage  façonné  dit-il  à  celui  qui  le  façonne  : 
Pourqtjoi  m'as-tu  fait  ainsi  ?  Le  potier  n'est-il  pas  maître 
de  son  argile  ?  Ne  peut-il  pas  tirer  de  la  môme  boue  un 

v;isi'  d'honneur  et  un  vase  d'ignominie?  »  {Rom.,  ix; 
10  21.)  Et  ailleurs:  «  C'est  ainsi  qu'aujourd'hui  encore 
un  petit  liombre  ont  été  sauvés  par  la  préférence  de  la 

giâce.  Si  c'cî^t  par  la  grâce,  ce  n'est  donc  point  par  les 
œuvres;  car  autrement  la  grâce  n'est  plus  grâce.  »  (xt,  5.) 
—  Les  mieux  disposés  en  faveur  du  sens  commim  recu- 

laient embarrassés  devant  ces  passages. 

Aujourd'hui  les  esprits  sont  moins  timides  et  jugent 
les  textes  eux-mêmes,  au  lieu  de  s'en  servir  pour  juger. 
En  lisant  ces  passages  de  Paul,  la  seule  chose  qui  les  em- 

barrasse est  de  savoir  coaiment  Paul  a  pu  penser  et  parle<r 
ainsi.  Et  ils  en  trouvent  la  raison  là  oti  se  trouve  la  rai- 

son de  tout,  je  veux  dire  dans  l'histoire  :  la  môme  parole 
(jui  semble  dogmaiiqueinent  inexplicable  s'explique  sans 
peiné^liisloriquement.  Ge  qui  a  conduit  Paul  à  ces  pensées, 
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c'est  sa  rupture  avec  les  Juifs.  Lui-même  est  né  Juif,  et 
il  s'est  séparé  de  ceux  qui  étaient  ses-frères,  pour  devenir 
le  frère  des  Gentils  en  Jésus.  Il  faut  donc  qu'il  prêche  que 
les  Juifs,  ces  aînés,  ces  élus,  ce  peuple  de  Dieu,  sont  dé^ 

chus  maintenant  et  que  Dieu  s'est  fait  par  Jésus  un  nou- 
veau peuple.  Les  Juifs  avaient  mérité,  et  non  les  Gentils  ;| 

mais  c'est  que  la  grâce  ne  se  donne  pas  selon  les  mé- 
rites; elle  est  de  la  part  de  Dieu  un  pur  choix.  Il  lui  a  plu 

de  prédestiner  les  Gentils  à  être  les  disciples  et  les  images 

de  son  Fils  unique  :  «-Ceux  qu'il  a  prédestinés,  il  les  a 
appelés  ;  ceux  qu'il  a  appelés,  il  les  a  justifiés  ;  ceux 
qu'il  a  justifiés,  il  les  a  glorifiés.  »  {Rom  ,  viii,  30.)  Gela 
répond  à  tout,  et  voilà  tout  ce  que  signifie  dans  Paul  le 
mystère  de  la  grâce. 

Mais  ces  textes,  tout  sacrés  qu'ils  sont,  n'auraient  pas 
produit,  soyons-en  sûrs,  tout  ce  qu'on  en  a  tiré,  si  par- 

dessus n'étaient  venus  les  enseigdeinenls  des  Pères  de 
l'Église  et  surtout  ceux  d'Augustin.  Paul  est  un  Hébreu  et 
un  homme  d'inspiration  ;  il  jette  les  mots  comme  des 
éclairs  qui  nous  étonnent  et  qui  passent.  Ses  héritiers 
sont  des  raisonneurs,  tout  pleins  de  dialectique  et  de  so- 

phistique grecque,  dressés  aussi  à  la  discipline  latine,  chez 

qui  les  idées  s'enchaînent  savamment  et  s'ordonnent 
en  systèmes.  C'est  quand  ils  travaillèrent  sur  les  traits  de 
passion  de  Paul  que  tout  fut  perdu,  que  la  théologie  fut 

faite  et  que  l'esprit  chrétien  s'y  trouva  enchaîné  pouf 
jamais. 

Il  faut  pourtant  encore  une  fois  s'arrêter  à  dire  :  Com«!i 
ment  cela  s'est-il  fait  ?  Car  l'hisioire  montre  que  les  lexteil 
sacrés  eux-mêmes  ne  sont  pas  toujours  tellement  obéis 

que  l'esprit  ne  trouve  le  moyen  de  se  dérober,  s'il  ré»; 
pugne  trop  absolument  à  ce  qu'ils  enseignent.  Il  y  a  des 
textes  gravés  dans  les  livres  saints  dont  pourtant  l'Église 
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ne  lieut  aucun  compte  :  on  peut  en  citer  plusieurs  exem- 
ples; le  plus  éclatant  peut-être  est  celui  des  textes  qui  se 

rapportent  au  règne  de  mille  ans.  Il  -l'y  a  rien  de  plus 
nettement  el  de  plus  formellement  établi  dans  l'Écriture, 
et  pourtant  aucun  chrétien  n'y  croit  pms.  11  aurait  pu 
en  être  de  même  de  la  grâce.  La  vérité  est  qu'Augustin 
n'a  pas  seulement  subi  l'autorité  dt  saint  Pau)  ;  il  l'a 
suivie  avec  complaisance,  il  s'y  est  abandonné  de  tout 
son  cœur.  Oh  est  le  secret  de  cet  attachement  passionné 
pour  une  telle  doctrine  ?  Pour  Augustin  aussi  bien  que 
pour  Paul,  il  est  dans  ce  qui  fait  le  fond  même  de  la  foi, 

je  veux  dire  le  besoin  et  la  soif  du  surnaturel  et  du  di- 

vin. Si  on  s'en  rapporte  aux  suggestions  du  seos  commun 
et  de  la  nature,  à  quoi  bon  croire?  à  quoi  bon  un  Christ? 
je  dirais  presque  :  à  quoi  bon  un  Dieu  ?  Si  le  libre  arbitre 

suffit  pour  bien  faire,  qu'est-il  besoin  que  Dieu  se  soit  fait 
homme  et  snii  venu  mourir  ici-bas  ?  Qu'est-il  besoin  non 
plus  que  je  sois  baptisé  au  nom  du  Christ?  que  je  vive  en 

lui?  que  je  meure  pour  lui?  Où  est  l'avantage  du  chré- 
tien, soit  sur  le  Juif,  soit  sur  le  Gentil  ?  Diie  qu'il  n'y  a 

de  salut  que  par  la  grâce,  n'est-ce  pas  la  même  chose  que 
de  dire  qu'il  n'y  a  de  salul  que  par  la  croix? 

Ajoutons  qu'un  esprit  comme  celui  d'Augustin,  psycho- 
logue à  un  haut  degré,  lors  ju'il  redescendait  de  la  théo- 
logie dans  l'observation  philosophique,  y  trouvait  ces 

mystères  de  la  volonté  qu'avait  déjà  entrevus  Paul  lui- 
même,  qui  ressemblent  à  ceux  de  la  grâce  et  qui  en  ont 

sans  doute  suggéré  l'idée  *.  Il  y  voyait  l'âme,  tantôt 
légère  et  ailée,  et  montanl  au  plus  haut  sans  effort  ;  tantôt 
accablée  sous  un  poids  que  rien  ne  peut  soulever.  Nous 
observons  cela  comme  lui;  mais  aussi  nous  ne  damnons 

1.   J'ai  montré    ailleMrs   dans  Philon    ces   origines   de   la    grâce 
(Le  Christianisme,  et  ses  origines,  t.  III,  p.  404,  412.) 
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plus  les  coupables.  Il  les  damnait,  sans  pitié,  parce  qu'il 
ne  voyait  dans  le  monde  que  les  amis  de  Dieu  et  ses  enne- 

mis, el  il  ne  hii  en  coûf.ail  pas  de  prodiguer  la  grâce 

aux  uns  et  d'en  exclure  à  jamais  les  autres. 
C'est  ainsi  que  les  textes  de  Paul  et  ceux  des  Pores, 

presque  également  sacrés,  arrêtaient  comme  des  barrières 
infranchissables  les  tentatives  les  plus  plausibles  des  amis 

de  ta  nature  humaine.  L'autorité  surtout  d'Augustin  fut 
immense;  son  travail  infatigable,  son  génie  subtil  et 
passionné,  le  rendirent  maître  de  tous  les  esprits.  Les 
révoltes  de  Pelage  ou  de  ses  disciples  contre  la  grâce,  en 
faveur  de  la  liberté,  furent  repoussées  par  lui  avec  une 
force  qui  rendit  sa  victoire  décisive  et  sans  retour.  S:i 

parole  fut  souveraine  dans  l'Église  comme  l'Écriture 
môme,  et  voici  une  prière  qu'un  pieux  abbé  du  moyen 
âge  adressait  à  Dieu  à  la  mess«  de  la  fête  de  saint 

Augustin  et  que  Bossuet,  en  la  citant,  s'est  appro- 
priée *  : 

«  Je  vous  prie,  Seigneur,  de  me  donner  par  les  inter- 
cessions et  les  mérites  de  ce  saint  ce  que  je  ne  pourrais 

obtenir  par  les  miens,  qui  est  que,  sur  la  divinité  el  l'hu- 
manité de  Jésus-Christ,  je  pense  ce  qu'il  a  pensé,  je  sache 

ce  qu'il  a  su,  j'entende  ce  qu'il  a  entendu,  je  croie  ce  qu'il 
a  cru,  j'aime  cequ'il  a  aimé,  je  prêche  ce  qu'il  a  prê- 

ché. »  Il  aurait  dit  sans  doute  la  même  chose  sur  la  ques- 
tion de  la  grâce  ̂ . 

On  a  vu  déjà  que  Jansénius  s'était  couvert  de  ce  patro- 
nage, et  si  ce  grand  nom  ne  suffit  pas  ptmr  protéger  son 

livre,  il  a  suffi  du  moinb  pour  empêcher  l'Église  d'adopter 
la  doctrine  de  Molina. 

1.  Gandar,  Bossuet  orateur,  1867,  p.  101. 
2.  Défense  de  la  tradition  et  des  saints  Pères,  xii,  33,  dans  les 

Œuvres  complètes,  t.  II,  p.  325. 
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Et  c'est  là  ce  qui  faisait  la  force  du  jansénisme,  même 
parmi  les  gens  da  monde.  Ainsi  M"*  de  Sévigné  écrivait 
it  sa  fdle  (9  juin  1680)  :  «  Je  lis  des  livres  de  dévotion 

parce  que  je  voulais  me  préparer  à  recevoir  le  Saint-Es- 

prit... ;  mais  il  souffle  oh  il  lui  plaît,  et  c'est  lui-même  qui 
prépare  les  cœurs  oîi  il  veut  habiter  ;  c'est  lui  qui  prie  en 
\nous  par  des  gémissements  ineffables  (Rom.,  viii,  26).  C'est 
saint  Augustin  qui  m'a  dit  tout  cela  :  je  le  trouve  bien 
janséniste,  et  saint  Paul  aussi.  Les  jésuites  ont  un  fantôme 

qu'ils  appellent  Jansénius,  auquel  ils  disent  mille  injures, 
et  ne  font  pas  semblant  de  voir  oh  cela  remonte.  »  Et 
encore  (14  juillet)  :  «  Vous  lisez  donc  saint  Paul  et  saint 

Augustin?  Voilà  les  bons  ouvriers  pour  rétablir  la  sou- 
veraine volonté  de  Dieu.  Ils  ne  marchandent  point  à  dire 

que  Dieu  dispose  de  ses  créatures  comme  le  potier;  il  en 
choisit,  il  en  rejette  :  ils  ne  sont  point  en  peine  de  faire 

des  compliments  pour  sauver  sa  justice  ;  car  il  n'y  a  point 
d'autre  justice  que  sa  volonté,  etc.  »  (Voir  encore  la  lettre 
du  21  juin.) 

Ce  qui  se  passa  au  XVI*  siècle  et  au  début  du  xvii*  est 

tout  semblable  à  ce  qui  s'était  passé  dans  les  premiers 
temps  de  TEglise.  Lorsque  le  christianisme,  bien  que 
d^jà  triomphant,  avait  encore  en  face  de  lui,  sans  parler 
des  Juifs,  la  foule  des  païens,  et  que  le  monde  ancien 

était  vaincu,  mais  non  pas  détruit,  c'était  une  grande 
force  pour  l'Église  de  proclamer  l'arrêt  de  Dieu  qui  la 
choisissait  et  qui  réprouvait  tout  ce  qui  restait  en  dehors 

d'elld.  La  nature,  c'était  le  paganisme;  la  grâce,  c'était 
la  foi  de  Jésus-Christ  :  Augustin  ne  pouvait  donc  trop 

accabler  la  nature  et  trop  exalter  la  grâce.  C'est  dans  un 
sentiment  semblable  qu'au  réveil  de  l'esprit  païen,  les 
chrétiens  zélés  se  rejetèrent  encore  vers  le  dogme  de  la 

grâce  toute-puissante,  et  comme  effrayés  de  leur  libre 
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arbitre  et  craignant  qu'il  n'échap[)ât  à  la  volonté  de  Dieu, 
allèrent  jusqu'à  le  perdre  dans  celte  volonté  souveraine. 
Mais  on  peut  dire  que,  depuis  ce  temps,  la  dociiine  de 

la  grâce  a  baissé  à  mesure  que  baissait  la  foi.  On  n'en  parle 
plus  aujounJ'hui  au  grand  nombre;  on  ne  lui  cite  plus 
Paul  ni  Augustin  ;  car  leur  esprit  va  direcleinenl  en  sens 

conUaire  de  l'esprit  moderne,  esprit  de  tolérance  el  de 
rapprochement.  Le  paganisme  vieillissant  et  la  foi  chré- 

tienne naissante  étaient  des  enntmis  irréconciliables;  il 

fallait  que  l'un  mourût  et  que  l'autre  vécût  :  alors  le 
dogme  de  la  prédestination  semblnit  traduire  aux  esprits, 
dans  une  langue  divine,  cette  nécessité  sentie  de  tous,  et 

leur  était  ainsi  comme  accessible.  Il  ne  l'est  plus  pour 
l'homme  de  nos  jours,  babilué  à  ne  plus  voir  ni  dans  le 
temps,  ni  dans  l'espace,  ni  dans  les  idées,  ni  dans  les 
choses,  de  barrières  infranchissables  qui  puissent  le  sé- 

parer à  jamais  de  ses  semblables,  et  à  considérer  comme 

la  finetl'idéal  de  l'humanité  une  communion  universelle. 
Élection  gratuite,  disgrâce  irréparable,  partage  des  sau- 

vés et  des  réprouvés,  ce  sont  des  dogmes  auxquels  le 

croyant  peut  rester  soumis  dans  l'oidre  surnaturel,  mais 
qui  ne  se  réfléchissent  plus  dans  les  sentiments  et  dans 
les  actions  dont  se  compose  le  courant  de  la  vie  humaine. 

n.    —  DE  LA  MORALE  JANSÉNISTE. 

La  morale  du  jansénisme  est  austère,  el  comme  telle, 
elle  est  à  la  fois  noble  et  chagrine  :  noble,  par  la  pureté 
et  la  sainteté  à  laquelle  elle  aspire;  chagrine  parce  que 

l'honnête  homme  ne  peut  guère  jeter  les  yeux  autour 
de  lui  sans  être  attristé  et  irrité  par  le  spectacle  de  la 

corruption  et  de  l'injustice. 

Ce  chagrin  s'en  prend  particulièrement  aux  puissants. 
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car  les  puissants  sont  rarement  purs.  Ils  vérifient  l'apho- 
risme d'Arislole  :  «  En  g-'-néral,  les  hommes  font  le  mal 

quand  ils  le  peuvent  '.  »  Ils  meltenl  d'ailleurs  au  ser-j 
vice  de  leurs  convoitises  celles  d'une  foule  de  gens,  quij 
se  font  leurs  ministres  et  leurs  com|)làisanls,  tandis  quti 
les  justes  sont  méprisés  et  victimes.  Les  justes  protestent 

plus  ou  moins  haut,  et  c'est  ainsi  que  la  morale  sévère 
tourne  volontiers  à  ce  que  nous  appelons  l'opposition. 

Tels  étaient  l^^s  stoïques  au  temps  des  Césars,  et,  au 

xvu*  siècle,  les  jansénistes*.  Mais  sous  Louis  XIV,  et 

la  Fronde  unie,  la  royauté  élaii  sacrée;  l'opposition  se 
tourna  contre  un  autre  pouvoir,  établi  dans  l'Église,  mais 
qui  par  l'Église  gouvernait  aussi  le  monde,  celui  des  jé- 

suites. L'autorité  ecclésiastique  exerçait  une  pui^5sance 
considérable  dans  la  société  d'alors,  et  elle  l'exerçait  sur» 
tout  par  les  jésuites.  Ils  étaient  donc  responsables,  aux 

yeux  des  purs,  de  tous  les  vices  de  celte  sociét<^  qu'ils 
conduisaient  et  de  tout  le  mal  qui  se  faisait  sous  leur 
influence. 

C'est  surtout  par  la  confession  et  par  la  direction  des 
consciences  que  les  jésuites  gouvernaient,  tenant  dans 

leurs  mains  le  roi,  la  cour  et  tout  ce  qui  suivait  l'exemple 
d'en  haut.  C'était  donc  là  ce  qui  blessait  le  plus  leurs 
adversaires,  et  c'était  aussi  ce  qui  donnait  contre  eux  le 
plus  de  prises.  Car  cette  police  des  âmes  élail  organisée, 

1.  W'étori,ue,  II,  à. 
2.  Les  accusateurs  de  Plautus  lui  reprochent  dans  Tacite  [XIV,  57) 

d'»voir  pris  aux  stoïques  leur  insolence  et  cet  esprit  sectaire  qui  fail 
les  brouillons  et  les  intrigants,  s  f  laque  quœ  lu>  bid'S  et  neg'  tiorur.% 
appsteiUes  facial.  Et  on  sait  les  vers  de  Boileàu  [Sat.  xi,  1G9S)  : 

La  vertu  u'élait  point  sujette  à  l'ostracisme, 
Et  ne  s'appelait  point  alors  uu... 

11   laissait  le   mot  en  blanc,  mais  tout   le  monde  lisait  aisément  •. 
lansénisine. 



DES  PROVINCIALES  EN  dÉNÉRAL.  XXlI* 

et  les  règles  en  étaient  écriles  dans  les  livres  des  c* 
suistes,  où  on  pouvait  les  saisir  et  les  discuter.  Aussi  la 

guerre  aux  casuistes  devint  bien  vite  l'objet  principal 
des  Provinciales,  sans  que  Pascal  y  eût  pensé  en  les  com' 
menç.int. 

La  casuistique,  c'est-à-dire  l'étude  des  ca»  de  cons- 
cience, a  comimencé  dès  que  les  philosophes  ont  étudié  Ir 

morale  dans  ses  détails.  Nous  ne  pouvons  réfléchir  sur  not 

devoirs  sans  que  nous  nous  apercevions  qu'en  certaines 
rencontres  le  devoir  est  ou  paraît  être  en  Contradiction 

avec  l'intérêt,  et  sans  désirer  de  pouvoir  concilier  l'un  et 
l'autre.  Il  y  a  des  occasions  où  l'on  peut  suivre  l'intérêi, 
parce  que  telle  vertu  est  plutôt  un  mérite  qu'une 
obligation^  mais  ailleurs  ce  sera  l'intérêt  qui  devra  être 
sacrifié  au  devoir.  La  discussion  de  ces  problèmes  est  ce 
qui  constitue  la  casuistique,  nom  moderne,  mais  chose 

ancienne,  dont  Cicéron  traite  déjà  dans  le  m*  livre  du 

de  O/ficiis,  d'après  l'école  des  stoïques  (chap.  iv,  xii,  etc.). 
Mais  il  y  a  une  grande  différence  entre  celle  des  philo- 

sophes et  celle  de  l'Église. 
La  première  sans  doute  peut  avoir*  eu  ses  faiblesses  et 

ses  taches.  Il  a  pu  arriver  qu'un  philosophe  complaisant 
ait  essayé,  pour  fîatier  un  maître,  de  faire  passer  pour 

permis  ce  qui  est  défendu  el  d'excuser  ce  qui  est  cou- 
pable. Un  philosophe  donc  pouvait  se  laisser  corrompre,, 

mais  il  n'y  avait  pas  grand  danger  que  la  philosophie  en 
général  fiil  corrompue.  A  quoi  bon,  puisque  son  auto- 

rité, étant  purement  morale,  ne  gênait  pas  après  tout 

ceux  qu'elle  condamnait  et  qu'ils  étaient  libres  de  n'en 
tenir  aticun  compte?  Dans  l'Égliiie,  au  contraire,  depuis 
Ique  l'Église  eut  commencé  de  régner,  le  confesseur  qui 
Irefusaïl  l'absolution  prononçait  une  censlire  dont  l'effel 
était  considérable  dans  ropinion  et  qui  pouvait  avoir  au 
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dehors,  pour  qui  en  était  frappé,  les  conséquences  les 

plus  fâcheuses  *. 
Les  pénitents  avaient  donc  besoin,  au  sens  propre,  de 

l'indulgence  des  confesseurs;  mais  les  confesseurs,  de 
leur  côte,  s'ils  tenaient  à  conserver  la  direction  des 
âmes  qui  leur  étaient  soumises,  avaient  à  ménager  les 
pénitents  et  devaient  prendre  garde  de  ne  pas  les  rebuter 

par  trop  de  sévérité,  de  peur  qu'ils  n'allassent  chercher 
ailleurs  des  guides  plus  faciles.  Cela  éiail  vrai  surtout 
des  grands  et  des  riches,  mais  même  avec  les  petits  il 
ne  fallait  pas  être  trop  exigeant,  car  ils  en  seraient  venus, 
sinon  à  ne  plus  se  confesser,  du  moins  à  renoncer  à 
toute  sincérité  dans  la  confession  et  à  anéantir  ainsi  la 

confession  elle-même,  ce  moyen  d'action  si  utile  à  l'E- 
glise et  qu'elle  avait  tant  d'intérêt  à  conserver.  De  là  une 

tentation  bien  forte  pour  la  casuistique  de  subordonner 

la  règle  aux  pécheurs,  au  lieu  de  soumettre  ceux-ci  à  la 

règle.  C'est  par  là  qu'elle  a  soulevé  les  indignations  des 
purs  et  scandalisé  même  les  profanes. 

Les  jésuites  étaient,  parmi  les  directeurs,  non  seule- 
ment les  plus  accrédités  et  les  plus  habiles,  mais  aussi 

les  moins  scrupuleux,  par  la  raison  qu'ils  avaient  été 
institués  tout  exprès  au  xvi'  siècle,  à  la  suite  de  la  Ré- 

forme, pour  rendre  à  l'Église  la  domination  qui  lui 
échappait.  Que  l'Église  régnât  par  eux  et  en  eux,  c'était 
là  leur  fin  suprême.  Aussi  est-ce  en  eux  surtout  que  la 
casuistique  fut  attaquée.  Plusieurs  de  leurs  livres  avaient 

1.  Cela  n'a  été  nulle  part  plus  vrai  qu'on  Espagne.  «  Or  cette  fa- 
cilité semble  nécessaire  dans  les  pays  d'inquisition,  où  le  pécheur 

d'habitude  qui  ne  veut  pas  se  corriger  n'ose  toutefois  manquer  au 
devoir  pascal,  de  peur  d'être  dénoncé,  excommunié,  et  au  bout  de 
l'an  déclaré  suspect  d'hérésie,  et  comme  tel  poursuivi  en  justice  :  aussi 
est-ce  dans  ces  pays-là  qu'ont  vécu  les  casuistes  les  plus  relâchés.» 
(Fieary,  Discours  sur  ['histoireecdésiastique,troisièaiediaco\iri^n.i.v.) 
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déjà  amené  des  protestations  et  môme  des  censures, 

quand  Arnauld,  en  1643,  douze  ans  avant  les  Provtncia'es, 
prjt  à  partie  ia  société  tout  entière,  en  publiant  sa  T/iéo- 

logie  morale  des  jésuites^.  Pascal  ne  fit  que  reprendre 

ce  thème,  mais  c'est  ce  qui  devint  la  partie  la  plus  con- 
sidérable de  sa  polémique  et  la  plus  puissante.  Quand 

on  parle  des  Provinciales,  on  pense  surtout  à  ces  douze 

Lettres  (5  à  16),  dont  l'ensemble  compose  une  accusa- 
tion si  forte  et  si  redoutable.  C'est  par  là  surtout  que  le 

livre  a  vécu,  et  qu'il  vivra  autant  tout  au  moins  que  les  jé- 
suites eux-mêmes  auront  l'air  de  vivie.  Je  rne  sers  de 

cette  expression,  parce  que  je  crois,  avec  Sainte-Beuve, 
que  du  jour  où  Pascal  les  a  touchés,  il  les  a  tués  '. 

Reste  la  question  de  savoir  si  c'est  seulement  par  hasard 
que  la  théologie  janséniste  et  la  morale  j;ins6niste  sont 

associées,  ou  si  elles  tiennent  l'une  à  l'autre  essentielle- 
ment, et  s'il  en  est  de  môme  de  la  morale  relâchée  et  du 

molinisme.  Celle  dernière  thèse  est  celle  de  Pascal,  qui 

parle  ainsi  dans  la  5*  Provinciale  : 
«  Allez  donc,  je  vous  prie,  voir  ces  bons  pères,  et  je 

m'assure  que  vous  remarquerez  aisément  dans  le  relâ- 
chement de  leur  morale  la  cause  de  leur  doctrine  touchant 

la  grâce.  Vous  y  verrez  les  vertus  chrétiennes  si  incon- 

nues et  si  dépourvues  de  la  charité  qui  en  est  l'âme  et  la 
vie;  vous  y  verrez  tant  de  crimes  palliés  et  tant  de  dé- 

sordres soufferlb,   que  vous  ne    trouverez  plus  étrange 

1.  La  théoloq  e  morale  des  Jé^tdtef!  nu  nonvoux  casui^tes,  rfiu-é- 
Tentée  pur  leur  pratique  et  jiar  leurs  Hure  ,  eic.  Sans  nom  d'auteur. 
L'édition  que  j'ai  sous  les  yeux  est  de  IG9J  (Cologne);  elle  est  furt augmentée,  et  contient  six  parties  en  quatre  volumes. 

"i.  Des  moits  qui  se  portent  assez  bien,  disait  Sainte-Bouve  lui- 
même  {Pûr-lio>/al,t.  II,  p.  542).  On  sérail  tenté  de  les  comparfr  à 
ces  fantômes  qu'on  se  figurait  autrefois,  qui  du  lonl  de  leur  mon 
suçaient  le  sang  des  vivants.  Je  cite  toujours  le  Purt-Roynl de  Sainie- 

Couvû  d'après  la  1"  édition. 
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qu'ils  souliennent  que  lous  les  hommes  ont  toujoiin 
assez  de  grâce  pour  vivre  dans  la  piélé  de  la  manière 

qu'ils  l'entendenL  Comme  leur  morale  esl  toute  païenne, 
la  nature  suffit  [)our  l'observer.  Quand  nous  soutenons  la 
nécessité  de  la  grâce  efficace,  nous  lui  donnons  d'autres 
verius  pour  objet.  Ce  n'est  pas  simplement  pour  guérir 
les  vices  par  d'autres  vices  ;  ce  n'esi  pas  seulemenl  pour 
faire  pratiquer  aux  hommes  les  devoirs  extérieurs  de  la 

religion  ;  c'est  pour  une  vertu  plus  haute  que  celle  des 
pharisiens  et  des  plus  sages  du  paganisme.  La  loi  et  la 

raison  sont  des  grâces  sul'flsanles  pour  ces  effets.  Mais, 
pour  dégager  l'âme  de  l'amour  du  monde,  pour  la  retirer 
de  ce  qu'elle  a  de  plus  cher,  pour  la  faire  mourir  à 
soi-même,  pour  la  porter  et  l'ai  tacher  uniquement  et 
invariablement  à  Dieu,  ce  n'est  l'ouvrage  que  dune 
main  toute-puissante.  Et  il  est  aussi  peu  raisonnable  de 

prétendre  que  l'on  sn  a  toujours  un  plein  pouvoir,  qu'il 
le  serait  de  nier  que  ces  vertus  destituées  d'anr.our  de 
Dieu,  lesquelles  ces  bons  pères  confondent  avec  les  vertus 
chrétiennes,  ne  sont  pas  en  notre  puissance.  » 

Sans  y  mettre  ni  celte  passion,  ni  cette  éloquence,  je 
dirai  comme  Pascal  que  la  théologie  des  jésuites  et  leur 

morale  s'inspirent  de  la  même  complaisance  pour  la  na- 
ture :  ils  craignent  également  de  la  rebuter  par  l'étran- 

geié  des  dogmes  ou  par  la  rigueur  des  obligations.  Ils 

font  la  religion  terre  à  terre  afin  d'en  rendre  l'accès  fa- 
cile. Mais  plus  ils  descendaient  ainsi,  plus  leurs  adver- 
saires s'élevaient  au  contrai  revers  les  hauteurs.  Ils  disaient 

qu'il  ne  s'agit  pas  d'être  un  dévot,  mais  un  saint;  de  se 
laisser  dresser  par  le  prêtre,  mais  d'être  transformé  par 
la  grâce  de  Dieu  ;  que  le  salut  fl'est  pas  chose  à  quoi 
suffisent  le  savoir-faire  d'un  directeur  et  la  docilité  du 

sujet  à  certaines  pratiques  ;  qu'il  y  faut  la  vertu  suraa- 
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turelle  du  sang  du  Christ  et  une  âme  que  celle  verlu  ait 
remplie.  Voilà  comme  chez  ces  sectaires  réforniaieuis, 

ianséni«-tes  aussi  bien  que  calvinistes,  la  théologie  rejoint 
la  morale,  et  voilà  par  où  les  Provinciales  touchent  aux 

Pensées.  Il  est  vrai  qu'ainsi  le  jansénisme  a  l'air  d'ii- 
iicantir  l'homme  pour  mettre  Dieu  à  sa  place;  mais  ce 
n'est  qu'une  illusion,  et  en  réalité  celte  grâce  qu'il  in- 

voque n'est  que  le  plus  haut  effort  de  la  nature  humaine. 
Il  dit  :  «  C'est  Dieu  qui  fuit  tout  en  moi  »  ;  mais  ce  qu'il 
appelle  Dieu  est  précisément  ce  qu'il  sent  en  lui-môme 
de  |.ltjs  exalté  et  de  plus  pur. 

m.    —    DE    LA    POLÉMIQUE    DES    PROVINCIALES. 

La  polémique  des  Provinciales  est-elle  sincère  ?  Lt*s  jé- 

suites n'y  veulent  voir  qu'une  œuvre  de  mensonge.  Re- 
cherchons ce  qu'il  en  faut  pe  iser. 

D'abord  et  avant  tout,  Pasral  est-il  exact  matérielle- 
ment ?Cite-t-iI  avec  fidélité,  et  nefaitril  dire  aux  casuisles 

que  ce  qu'ils  ont  dit  et  comme  ils  l'ont  dit?  La  réponse 
définitive  à  cette  question  ne  pourra  être  faite  que  dans 

une  édition  complète  des  Provinciales,  où  l'on  mettra  à 
côté  des  citations  de  Pascal  les  textes  complets  et  authen- 

tiques auxquels  elles  se  rapportent.  Mais,  avant  toute 
véiificalion,  je  suis  disposé  à  (uoire  à  la  véracité  de  Pas- 

cal, et  voici  quelles  sont  mes  raisons. 
Marguerite  Perier,  la  nièce  de  Pascal,  nous  assure 

qu'elle  a  entendu  son  oncle  faire  les  deux  déclarations  sui- 
vantes :  premièrement,  qu'il  avait  lu  deux  fois  l'iscobar 

tout  entier.  Il  faut  évideuimenl  entendre  par  là  la  petite 

Théologie  morale  d'Escobar,in-8,en  un  volume,  et  non  ses 
nombreux  in-folio.  Ensuite  que  pouv  les  autres  auteurs 

iln'ï  jamais  employé  unseul  passage  «  eau»  l'avoir  lu  lui- 
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môme  dans  le  livre  cité,  el  sans  avoir  examiné  la  matière 
sur  la(|iielle  il  est  avancé,  non  plus  que  sans  avoir  lu  ce  qui 

précède  el  ce  qui  suit  »,  pour  ne  point  hasarder  de  citer 
une  objection  pour  un  eréponse.  Que  Pascal  ail  voulu  être 
exact,  à  mes  yeux  cela  ne  fait  pas  un  doute.  Il  se  pourrait 

cependant  qu'il  n'eût  pas  toujours  su  faire  ce  qu'il  a 
voulu,  el  que,  surpris  par  l'esprit  de  parti,  il  eût  mal  vu 
ce  qu'il  voyait  ou  cru  voir  ce  qu'il  ne  voyait  pas.  Mais 
pour  peu  qu'on  y  réfléchisse,  on  reconnaîtra  que  cela 
même  n'a  pas  dû  être.  Si  on  considère  en  effet  que  la 
conipagnie  de  Jésus,  à  qui  s'attaquait  Pascal,  avait  à  son 
service  une  armée  d'hommes  parfaitement  dressés  à  lire 
el  à  contrôler  des  textes,  il  est  clair  qu'il  ne  pouvait  pas 
espérer  que  la  moindre  incxr.cliliide  qui  lui  serait  échap- 

pée ne  lût  relevée  aussitôt  et  qu'on  n'en  lîl  très  grand 
bruit.  Lui  el  Port-Royal  avaient  donc  le  plus  grand  intérêt 

à  s'en  garder,  quand  par  eux-mêmes  ils  ne  s'en  seraient  pas 
fait  scrupule. 

M.  l'abbé  Maynard,  qui,  en  isSU,  avait  publié  un  ou- 
vrage intiiulé  :  Pascal,  sa  vie  et  son  cai'actère.  ses  écrits 

et  son  génie,  â  vol.  in-8 (librairie  Dezobry),  publia  l'année 
suivante  (librairie  Didot)  ce  qu'on  peut  appeler  une  édi- 

tion jésuite  des  Provinciales,  oh  les  tenibles  Lettres  sont 

commentées  et  réfutées  page  à  page,  et  oh  il  s'applique  à 
ne  rien  laisser  échapper  des  torts  que  peut  avoir  eus/ 
Pascal.  Et  il  avait  à  sa  disposition,  pour  lui  faciliter  cei 
travail,  les  réponses  que  les  jésuitesavaient  essayé  de  faire 

aux  Proutncto/es  depuis  l'origine.  Or,  s'il  prétend  presque 
partout,  comme  on  pouvait  s'y  attendre,  que  Pascal  a 
mal  interprété  les  textes  qu'il  produit,  il  n'avance  presque 
jamais  qu'il  les  ait  altérés  tMalériellemenl,  et  s'il  le  dit  une 
ou  deux  fois,  il  ne  wc  paraît  pas  qu'il  le  prouve. 

Sainle-Beuvi»,  si  curieux  si  si  fureteur,  n'a  pu  cepen- 
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4ant  que  reconnaître  ia  sincérité  et  l'exactitude  de  Pascal 
et  il  l'a  fait  nettement  (t.  III,  p.  60).  Il  a  cru  pourtant, 
d'après  les  jésuites,  l'avoir  pris  une  fois  en  faute,  et  on  va 
voir  quelle  est  celte  faute.  Il  s'agit  de  ce  passage  de  la  5* 
Provinciale  :  «Voyez,  dit-il,  encore  ce  trait  de  Filiutius... 

Celui  qui  s'est  fatigué  à  quelque  chose,  comme  à  poursuivre 
une  fille,  est-il  obligé  de  jeûner  ?  ÎS'ullemeat.  Mais  s'il  s'est 
fatigué  exprès  pour  être  par  là  dispensé  du  Jeûne,  y  sera- 

t-  il  tenu  ?  Encore  qu'il  ait  eu  ce  dessein  formé,  il  n'y  sera  point 
obligé.  »  Voici  le  texte  de  Filiutius  : 

«  Tu  demanderas  ensuite  si  celui  qui  se  fatiguerait  à 
mauvaise  fin,  comme  à  poursuivre  une  fille  ou.à  quelque 
chose  de  semblable,  serait  tenu  au  jeûue.  Je  réponds 

qu'il  pécherait,  à  cause  de  la  mauvaise  On,  mais  qu'ayant 
abouti  à  être  épuisé  de  fatigue,  il  serait  excusé  du  jeûne. 
Médina,  dans  son  (ou  ses)  Inst..,  fait  cette  réserve  :  à  moim 

qu'il  n'ait  agi.  ainsi  pour  frauder  la  loi.  Mais  d'autres  con- 
cluent mieux  en  disant  qu'il  y  a  faute  à  s'être  doimé  une 

raison  de  rompre  le  jeûne,  mais  que,  cette  raison  donnée, 

on  est  excusé  du  jeûne  en  effet  '.  » 
Il  est  clair  que,  si  Pascal  avait  donné  ces  paroles  :  Celui 

qui...  insqu'k  point  obligé,  comme  les  paroles  mêmes  df 
Filiutius,  il  aurait  trompé  ses  lecteurs;  mais  il  ne  l'a 
pas  fait  et  il  ne  pensait  pas  à  le  faire.  N  >us  croyons 

aujourd'hui  qu'il  l'a  fait,  et  Sainte-Beuve  l'a  cru,  parce 
ijue  nous  lisons  la  phrase  dans  des  éditions  où  elle  est 

placée  entre  guillemets  et  accompagnée  de  l'indication 
Clivante  :  tome  II,  traité  27,  li"  partie,  chapitre  vi,  nu- 

1.  «  Qiiseres  secundo  an  qui  mato  fine  laboraret,  ut  ad  inseqnendam 
amicam  vel  quid  simile,  lenereiuriie  ad  jejuninm.  Respoiideo  lalein 
peccaturura  (jnidem  ex  malo  fine,  at  secuta  defaiigalione  excusaretur 
a  jejnnio.  Med[iaaJ  in  Inst.  excipit,  nisi  fieret  in  fraudem.  Sed  me« 

lin  alii,  culpam  qi'idem  esse  in  apponenda  causa  fi'uciionis  j^junii, 
at  fa  posita,  eicusaii  a  jejunio.  Jt- 
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œéro  143,  tout  un  appartij  qui  annonce  une  ci  alion 

textuelle.  Mais  il  n'y  avait  rien  de  tout  cela  dans  la  pre- 
mière édition  de  la  5°"  Provinciale.  Pascal  n'avait  pas 

prélendu  y  donner  le  texte  même  de  Piliutius;  il  li-i  suf- 
fisait d'en  rendre  exactement  le  sens. 

Or,  au  point  de  vue  du  sens,  l'exactitude  est  parfaite, 
et  je  ne  comprends  pas  que  Sainte-Beuve  s'y  soit  mépris. 
11  est  rigoureusement  exact  que  Filiulius  déclare  qu'on 
n'est  pas  tenu  au  jeûne  si  on  s'est  fatigué  de  la  manière 
qu'il  indique.  Il  est  rigoureusement  exact  qu'il  ajoute, 
que  lors  même  qii'on  se  serait  fatigué  tout  exprès  pour 
se  dispenser  du  jeûne,  on  en  serait  encore  dispensé  en 
effet.  Pascal  a  trouvé  cela  choquant;  a-t-il  eu  tort? 

Sainte-Beuve  nous  dit  que  Filiulius  «  n'absout  pas  d'em- 
blée et  indistinctement  le  libertin  >»;  mais  Pascal  ne  lui 

a  nullement  imputé  cela.  Il  ne  !ui  a  pas  reproché  d'ap- 
prouver le  libertinage,  mais  de  rendre  une  sotte  et  indé- 

cente décision  sur  le  jeûrie  à  propos  de  libertinage;  il  n'a 
rien  dit  qui  ne  fût  vrai  et  qui  ne  fût  bon  à  dire.  Car  c'est 
bien  d'ailleurs  au  libertinage  que  profite  cette  décision. 
On  sait  assez  que  le  vulgaire  dévot  respecte  bien  plus 
une  prescription  positive  et  en  quelque  sorte  matérielle 

qu'un  devoir  moral.  Si  on  dit  à  ces  gens-là  que  l'expé- 
dient indiqué  par  Filiulius,  quoique  condamh-'ble,  ne 

viole  pas  pourtant  la  loi  du  jeûne,  on  met  leur  conscience 

à  l'aise,  et  ils  se  croient  en  règle  avec  Dieu.  Pascal  avait, 
lui,  le  droit  de  penser  que  s'arranger  exprès  pour  ne 
pouvoir  jeûner,  c'est  bien  violer  la  loi  du  jeûne.  Il  n'y  a 
pas  d'honnête  homme  qui  ne  hausse  les  épaules  à  ces 
subtilités  du  casuiste,  et  le  rhréiien  devait  encore  en 

être  plus  blessé  que  l'honnête  homme. 

Mais  ce  qu'il  faut  surtout  remarijuer,  c'est  que  la  Lettre 
suivante,  qui  est  la  s'xième,  commençait,  dans  la  pre- 
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mière  édition,  par  ravertissement  que  voici  :  «  Je  vous 
ai  dit  à  la  fin  de  ma  dernière  Lettre  que  ce  bon  père 

jésuite  m'avait  promis  de  m'apprendre..,  etc.  Il  m'en  a 
instruit  en  effet  dans  ma  seconde  visite,  dont  voici  le 

récit  :  Je  le  ferai  plus  exactement  que  l'autre;  car  j'y 
portai  des  tablettes  pour  marquer  les  cilations  des  pas- 

sages, et  je  fus  bien  fâché  de  n'en  avoir  point  apporté 
dès  la  première  fois.  Néanmoins  si  vous  êtes  en  peine 

de  quelqu'un  de  ceux  que  je  vous  ai  cités  dans  l'autre 
Leltre,faites-le-moisavoir;  je  vous  satisferai  facilement.  » 
Plus  tard,  en  réimprimant,  on  a  mis  dans  la  cinquième 

Lettre  les  indications  qui  y  manquaient  d'abord,  et  alors 

on  a  supprimé  dans  la  sixième  l'averlisseiient  qu'on 
vient  de  lire.  On  perdait  ainsi  un  témoignage  piécieux  de 

la  conscience  que  Pascal  a  mise  dansson  travail.  On  voit 

qu'il  a  eu  des  scrupules,  à  la  suite  de  la  cinquième 
Lettre,  sur  une  manière  de  citer  qui,  bien  que  parfaite- 

ment sincère,  n'était  pas  littérale,  et  il  s'est  obligé  lui- 
même  désormais,  par  les  renvois  dont  il  a  accompagné 

ses  textes,  à  une  rigoureuse  exactitude. 

Maintenant  Pascal  a-t-il  été  de  mauvaise  foi  dans  la 

manière  dont  il  a  présenté  et  jugé  ce  qu'il  citait?  Les 
jésuites  le  disent,  et  ils  ont  pour  eux  Voltaire,  qui,  après 

avoir  signalé  les  Provinciales  comme  un  chef-d'œuvre, 

ajoute  tout  à  coup  d'un  ton  dégagé  :  «  11  est  vrai  que 
tout  le  livre  portait  sur  un  fondement  faux.  On  attribuait 

aTlroitement  à  toute  la  société  des  opinions  extravagantes 
de  p.Msieurs  jésuites  espagnols  et  flamands.  On  les  aurait 
déterrées  aussi  bien  chez  des  casuistes  domiriicains  ou 

franciscains;  mais  c'était  aux  seuls  jésiTites  qu'on  en  vou- 
lait. On  iâ(  hait  dans  ces  Lettres  de  prouver  qu'ils  avaient 

.in  dessein  de  corrompre  les  mœurs  des  hommes,  dessein 

qu'aucune  secte,  aucune  société  n'a  jamais  eu  et  ne  peut 
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avoir  ;  mais  il  ne  s'agissait  pas  d'avoir  raison  ;  il  s'agissait 
de  divertir  le  public.  » 

Je  dirai  neiiement  que  Voltaire  se  trompe  ou  nous 

trompe.  C'est  donner  le  change  que  de  se  récrier  sur  ce 
qu'une  société  ne  peut  avoir  le  des>ein  de  corrompre  les 
mœurs  des  hommes.  Loin  de  dire  que  les  jcsuiies  aient 
eu  ce  dessein,  Pascal  avait  dit  précisément  le  contraire 

(5*  Provinciale)  :  «  Sachez  donc  que  leur  objet  n'est  pas 
de  conompre  les  mœurs;  ce  n'est  pas  leui'  dessein.  Mais 
ils  n'ont  pas  aussi  pour  uni<jue  but  celui  de  les  réformer  : 
ce  serait  une  mauvaise  politique.  Voici  quelle  est  leur 

pensée.  Ils  cm  assez  bonne  opinion  d'eux-mêmes  pour 
croire  qu'il  est  utile  et  comme  nécessaire  au  bien  de  la 
religion  que  leur  crédit  s'étende  partout  et  qu'ils  gouver- 

nent toutes  les  consciences.  El  parce  que  les  maximes 
évangéliqnes  et  sévères  sont  propres  pour  gouverner 

quelques  sortes  de  personnes,  ils  s'en  servent  dans  ces 
occasions,  oti  elles  leur  sont  favorables.  Mais  comme  ces 

mêmes  maximes  ne  s'accordent  pas  au  dessein  de  la 
plupart  des  gens,  ils  les  laissent  à  l'égard  de  ceux-là, 
afin  d'avoir  de  quoi  satisfaire  tout  le  monde,  etc.  » 
Voilà  la  vérité  vraie.  Les  jésuites  sont  des  politiques; 

ils  n'ont  été  créés  que  pour  poi  ter  la  politique  dans  la 
religion,  c'est-à-dire  là  oii  les  ressources  de  la  politique, 
ses  expéilients,  ses  manèges,  ses  corruptions  révoltent 
le  plus  les  âmes  saintes,  et  môme  simplement  les  âmes 
fières.  Avant  tout,  ils  veulent  être  les  maîtres,  et  ils  vont 

tout  droit  aux  moyens  les  plus  sûrs,  qui  sont,  dans  le  gou- 

verné, l'abandon  de  tout  orgueil  et  de  toute  dij^nité,  el 
dans  le  gouvernant,  la  complaisance  pour  tous  les  mau- 

vais instincts  du  gouverné,  l'une  de  ces  deux  choses  ser- 
vant à  acheter  l'autre.  Il  fallait  s'emparer  du  mari  par  la 

femme  et  du  maître  par  les  valets;  il  fallait  surtout  tenir 
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les  âmes  faibles  parleurs  faiblesses  el  les  âmes  basses  par 

leurs  abaissements.  C'est  là  ce  qu'on  appelle  l'esprit 
jésuitique,  et  ce  que  Pascal  a  combattu;  rien  n'était 
plus  sérieux  ni  plus  légitime. 

Un  témoignage  remarquable  de  la  sincérité  de  Pascal 

sur  le  soin  qu'il  a  eu  de  donner  acte  aux  jésuites,  f  our 
ainsi  dire,  de  la  régularité  de  leurs  mœurs  *. 

Il  est  vrai  que  la  plupart  des  casuisles  que  Pascal  a 

maltraités  dans  les  Pî'ovincialts  n'étaient  pas  des  jésuites 
français  et  que  plusieurs  n'élaient  pas  du  tout  des  jésui- 

tes. Il  est  certain  que  la  casuistique,  avec  ses  ridicules  et 

se^  scandales,  existait  et  florissait  avant  qu'il  y  eût  une 
Société  de  Jésus.  On  peut  aller,  si  l'on  veut,  plus  loin  en- 

core, et  dire  qu'il  y  a  eu  du  jésuitisme  en  tous  lieux  et 
en  tout  temps^  el  qu'il  y  en  avait  avant  les  jésuites.  Mais 
ce  qu'on  appelle  ainsi  n'en  est  pas  moins  nommé  juste- 
menl  de  leur  nom,  parce  qu'ils  l'ont  porté  à  sa  perfec- 

tion. Et  il  est  juste  qu'ils  répondent  de  la  casuistique, 
parce  que  nul  ne  s'en  est  servi  comme  eux;  parce  que 
c'étaient  eux  el  non  pas  d'autres,  qui  étaient  en  posses- 

sion de  gouverner  par  la  casuistique  les  rois  et  les  grands, 
et  Je  conduire  ainsi  le  train  du  monde  *. 

1.  Lettre  6*  :  •  Helas  I  me  dit  le  Père,  notre  principal  but  aurait 

été  de  n'établir  puint  d'autres  maximes  K\ue  celles  de  l'évangile  dans 
toute  leur  sévérité,  et  l'on  voit  assez,  par  le  lèglement  de  nos  mœurs, 
que  si  nous  souffrons  (|uel(|ue  relâchement  dans  les  autres,  c'est 
plutôt  par  condescendance  que  par  dessein.  » 

2.  Un  ji'suitH  espagnol,  Moya,  sous  le  pseudonyme  d'Amadeus 
Guimeniiis,  publia  en  l6o7  un  livre  où  il  ramassa  les  opinions  les 
plus  scandaleuses  imputées  a  des  jésuites  (y  compris  celles  qui  se  rap- 

portent aux  "choses  obscèms),  et,  sans  d'ailleurs  les  condamner  en 
aucune  façon,  prétendit  établir  qu'elles  appartenaient  à  des  ca- 
suistes  éiraiigers  à  la  Société,  li  fiut  éga'enient  se  défier  de  sa  bonne 
foi  et  de  sa  critique.  Ce  livre  est  de  la  plus  étrange  impudence  etfut 
condamné  à  Rome. 
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Sainte-Beuve  a  d'ailleurs  montré,  dans  une  page  pleine 
de  sagacité  et  de  finesse,  comment  les  livres  des  casiiistes 

n'ont  s^rvi  qu'à  donner  une  forme  visible  et  palpable  à 
un  esprit  que  tout  le  monde  sentait  et  que  tout  le  monde 

déleslait,  mais  qui  en  tant  qu'esprit,  dans  ses  mauvaises 
influences,  pouvait  être  difficilement  pris  sur  le  fait  et 

convaincu,  si  Pascal  ne  l'avait  montré  pour  ainsi  dire  à 
la  loupe  dans  les  grossières  imaginations  des  casuisles  *. 

Quand  Voltaire  écrit:  «  li  ne  s'agissait  pas  d'avoir  rai- 
son; il  s'agissait  de  divertir  le  public  »,  Voltaire  est  plus 

que  léger.  Et  qu'aurait-il  dit,  quand  lui-même  a  été  plus 
tard,  pour  ainsi  parler,  la  libre  pcr.sée  personnifiée,  et  qu'il 
a  rais  son  incomparable  esprit  au  service  de  la  raison  et  de 

la  justice,  si  on  lui  avait  appliqué  ses  propres  paroles  *? 

1.  Port-Roi/a/.  t.  in,  p.  ô8. —  Cet  esprit  est  caractérisé  d'une  ma- 
nière cuf'eube  dans  un  passage  d'un  sermon  du  fameux  petit  Ptre 

André,  de  l'ordre  des  au^usiins.  <norl  en  l657.  Hippolyie  Fiigault  a 
cité  ce  passage  (d'après  Tallemant,  t.  VI.  p.  52)  dans  son  Étude  sur 
Camus,  évê(iue  de  Belley  (Œud-  es  complètes  de  H.  Rigaul/,  t.  H  ,  I S59, 
p.  145)  : 

u  Le  clirislianisroe  est  comme  une  grande  salade;  les  nations  en 

sont  les  herbes,  le  sel  les  docteurs.,  (t  l'huile  les  bons  pères  jé- 
suites. Y  a-t-il  rien  de  plus  doux  qu'un  bon  père  jésuite?  Allez  à  con- 

fesse à  un  autre,  il  vous  dira  :  Vous  êtes  damm;  si  vous  continuez. 

Un  jésuite  adoucira  tout.  Puis  l'huile,  pour  peu  qu'il  en  tombe  sur 
un  habit,  s'y  étend  et  fait  insensiblement  une  ̂ Jhande  tache.  Metteï 
un  bon  père  jésuite  darjs  une  province,  et  elle  en  sera  enfin  toute 
pleine.  » 

Rifraultcita  au  môme  enaroit  une  page  sérieuse  et  énergif|ne  de 
Camus  lui-môme,  mort  en  1G52,  sur  les  inquisitions  et  les  intrigues 

des  directeurs  de  conscience,  ei  on  peut  bien  croire  qu'elle  s'adresse 
surtout  aux  jésuites. 

2.  Celte  page  du  Siècle  d^  Luis  XIV  a  été  probablement  écrite 
vers  le  même  temps  où  Voltaire  adre>isait  au  père  de  La  Tour,  jé- 

suite, principal  du  collège  de  Louis-lc-Grand,  la  lettre  curieuse  du 
7  février  1746  Voltaire,  qui  à  ce  momnit  unique  de  sa  vie  se  trou- 

vait être  en  faveur  à  la  fois  auprès  du  pape  et  à  la  cour,  était  <n  re- 
vanclie  maltraité  par  des  journaux  jan>énistPS,  qui  lui  en  voulaient 

d'ailleurs  depuis  ses  Remarques  sur  les  Pe  isées  de  Pascal. 
U  lient  k  mettre  les  jésuites  de  son  côté  et  à  se  faire  8ou>«nir  par 
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Mais  ceux  qui  i-épèlenl  encore  les  dires  de  Voltaire, 
qui  ne  faii-ait  lui-même  que  répéter  ceux  des  jésuites, 
lonl  un  grave  el  un  étrange  oubli.  Ils  parlent  comme  si 
Pascal  é:ait  seul  en  face  des  jésuites,  el  ils  ne  songenl 
pas  que  les  accusations  des  Provinciales  ont  élé  adoplées 

et  ratifiées  par  une  succession  d'autorités  considérables, 
el  à  la  fin  par  une  autorité  su[)rôme  ;  de  sorte  que  l'Kglise 
s'est  mise  du  côié  de  Pascal  t-l  qu'elle  a  jugé  en  sa  faveur. 

Dès  le  12  mai  1656,  quand  il  n'avait  paru  encore  que 
les  sept  premières  Provinciales,  le  curé  de  Saint-Roch, 
syndic  des  curés  de  Paris,  les  signalait  à  leur  assemblée 
et  invitait  ses  conirères  à  poursuivre,  soit  la  condamna- 
lion  des  casuisles,  si  ces  Lettres  avaient  dit  la  vérité,  soit 

celle  des  Lettres  elles-mêmes,  si  elles  étaient  calom- 
nieuses. Le  30  mai,  un  curé  de  Rouen,  dans  un  synode,  en 

présence  de  plus  de  douze  cents  curés  el  de  l'archevêque 
môme  (Harlay,  depuis  archevêque  de  Paris),  dénonçait 
les  doctrines  des  casuistes.  Le  père  Brisacier,  recteur  du 

collège  des  jésuites,  porta  plainte  à  l'archevêque  contre 
le  curé  dénonciateur,  quoique  les  jésuites  n'eussent  pas 
été  nommés  ;  mais  les  curés  de  Rouen  prirent  parti  pour 

eux  dans  leur  Journnl  iie  TréuoKX.  La  première  chose  à  faire  pour 

cela  était  de  reuicr  les  l'rovinciules.  De  là  cette  lettre,  où  il  montre 

une  souplesse  d'arlequin,  et  celle  sorte  de  flatterie  impertinente  qui 
n'est  qu'à  lui.  Il  écrit  par  exemple,  parlant  du  gazeiier  janséniste  : 
•  Je  lui  répondrai  comme  le  grand  Corneille  dans  une  pareille  occa- 

sion :  Je  soiuneis  mes  écrits  au  jugement  de  l'Église.  Je  doute  qu'i» 
en  f'is.-e  autant.  Je  ferai  bien  plus  :  je  lui  déclare,  à  lui  et  à  ses  sem- 

blables, qne,  si  jamais  on  a  imprimé  sous  mon  nom  ime  page  qui 
puisse  scandaliser  le  saC'istain  'le  leur  paroisse,  je  suis  prôt  a  la  dé- 

chirer devant  lui;  que  je  veux  vivre  et  mourir  traïquiHt  dans  le 

sein  de  l'Église  cathoiique,  apostolique  et  romaine,  etc.  »  Ce  truri' 
qui'le  inattendu,  qui  change  si  bien  le  ton  de  la  phrase,  e>.t  admi- 

rable; mai"  l'homme  qui  écrivait  ainsi  n'était  pas  évidemment  dans 
les  dispositions  qu'il  fallait  jpour  bien  parler  de  Pascal  :  il  est  irop 
l'é'ëve  de  ses  maîtres. 
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leur  confrère,  et  nommèronl  en  assemblée  six  commis- 
saires pour  examiner  les  livres  des  casnisles  :  les  comniis- 

siires  eux-mêmes  invitèrent  ceux  de  leurs  confières  qui 

voulurent  en  prendre  la  peine  às'ndjniud  re  à  eux  pour  cet 
pxameii.  Sur  le  rapport  qui  lui  fut  fait,  l'assemblée  de« 
curés  d«'  Rouen  présenta  re(iuête  à  l'archevêque  contre  les 
casuistes,  et  l'archivt'^que  renvoya  la  requête  à  l'assemblée 
générale  du  clergé  de  France,  qui  se  tenait  alors  à  Paris,; 

En  même  temps,  les  curés  de  Rouen  firent  un  appel 
aux  cuiés  de  Paris  et  les  prièrent  de  se  joindre  à  eux,  et 

ceux-ci  à  leur  tour  envoyèrent  un  avis  à  tous  les  curés  de 
France,  les  invitant  à  leur  adresser  des  pouvoirs  en 
bonne  forme  pour  les  autoriser  à  agir  ans  si  en  leur  nom, 
ce  que  firent  en  effet  un  grand  nombre  de  curés  des  villes 
les  plus  considérables. 

L'assembléedes  curés  de  Paris  fit  alors  exami  ner  à  son 
tour  les  livres  des  casuistes;  il  en  fut  extrait  trente-huit 

propositions,  qui  furent  déférées  le  26  novembre  à  l'as- 
semblée générale  du  clergé,  c'est-à-dire  à  l'épiscopat 

français;  car  dans  ces  assemblées,  les  évêques  seuls 
avaient  voix  délibéralive  sur  les  matières  de  foi  et  de 

doctrine.  La  haute  assemblée  évita  de  prononcer  ime 
condamnation,  en  déclarant  que  le  temps  lui  manquait 
pour  examiner.  Mais  elle  fil  réimprimer  des  Instructions 
pour  les  confesseurs,  traduites  de  saint  Charles  B  *rroinée, 
plusieurs  évêques  ayant  représenté  que  ce  livre  serait 

très  utile,  «  principalement  en  ce  temps,  oh  l'on  voiij 
avancer  des  maximes  si  pernicieuses  et  si  contraires  à' 
celles  de  l'Évangile,  et  où  il  se  commet  tant  d'abus  en 
l'administration  du  sacrement  de  pénitence  par  la  fa- 

cilité et  l'ignorance  des  confesseurs  ».  Ce  sont  les 
îermes  du  procès-verbal  de  la  séance  du  1"  février  4057, 

qui  dit  encore  que  ce  livre  pourra  servir  «  comme  d'une 
barrière  pour  arrêter  le  cours  des  opinions. nouvelles  qui 
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font  à  la  destruction  de  la  morale  chrétienne  ».  G'élail 
bien  là  déjà  une  espèce  de  condamnation. 

Les  jésuites  payèrent  d'audace  et  publièrent  tout  à  la 
fin  de  cette  année  une  Apologie  des  casuistes  conti'e  les  ca- 

lomnies des  jansénistes,  qiii  était  un  vérital)ie  défi  à  là 

conscience  publique  soulevée  par  les  Pi'ovinciales  :  la 
dernière  Provincial/^  avait  paru  le  24  mars,  et  elles 
avaient  été  toutes  réunies  en  un  volume.  Jls  avaient 

cru  déconcerter  leurs  adversaires  ;  ils  se  trouvèrent 

bien  loin  de  compte.  Le  7  janvier  1638,  l'assemblée 
des  curés  de  Paris  décida  que  le  livre  serait  dénoncé 

d'une  part  aux  vicaires-généraux  qui  administraient  le 
.diocèse  de  Paris  en  l'absence  de  l'archevêque  (le  car- 

dinal de  Retz  exilé);  de  l'autre,  aux  gens  du  roi,  qui 
seraient  invités  à  en  poursuivre  la  condamnation  au 
parlement.  En  même  temps,  elle  le  déféra  à  la  Faculté 
de  théologie.  Le  gouvernement  arrêta  les  poursuites 
devant  le  parlement;  mais  après  une  lulle  prolongée 

le  livre  fut  censuré,  à  la  fin  d'octobre  1638,  et  par 
la  Faculté  et  par  les  vicaires- généraux.  L'archevêque 
de  Rouen  et  d'autres  évêqnes  prononcèrent  aussi  des 
censures. 

C'est  à  celte  affaire  que  se  rattache  une  série  de 
;dix  écrits,  publiés  au  nom  des  curés  de  Paris,  qui 

se  lisent  parmi  les  œuvres  de  Pascal,  parce  qu'il  y  a 
travaillé  et  qu'il  y  en  a  qui  passent  pour  être  tout  entiers 
de  sa  main.  C'est  donc  Pascal  encore  et  Port-Royal 
que  nous  entendons  dans  ces  écrits;  mais  il  en  résulte 
que  les  curés  de  Paris  étaient  avec  Pascal  et  Port- 

Royal,  jet  détestaient  autant  qu'eux  les  jésuites.  Ces 
dix  morceaux  sont  moins  agréables  que  les  Provin- 

ciales; mais  ils  sont  aussi  forts  et  en  un  sens  plus 

hardis,  parce   qu'ils   sont  composés   au  nom  de  gens 
3 
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ayant  autorité  et  droit  de  plainte  et  de  réquisition   pu- 

blique*. 
Dans  le  sixième  (cinquième  des  éditions  modernes), 

qui  est  tout  entier  de  Pascal  lui-même,  on  répond  à  un 
nouvel  écrit  des  jésuites  qui  venait  de  paraîire.  On 

voit  qu'ils  y  prenaient  le  ton  plaintif  et  grimaçaient  I( 
martyre,  dans  ce  langage  patelin  qui  exaspère  quand  il 
est  parlé  par  des  gens  menaçants  et  redoutables  :  «Notre 

société  ne  souffre  qu'après  le  Fils  de  Dieu,  que  les  pha- 
risiens accusaient  de  violer  la  loi.  Il  est  honorable  aux 

jésuites  de  partager  ces  oppr(;bres  avec  Jésus-Christ,  et 

les  disciples  ne  doivent  pas  avoir  de  honte  d'être  traités 
comme  le  maître.  »  La  réponse  de  Pascal  au  nom  des 
curés  a  un  poids  que  sa  parole  ne  pouvait  avoir  dans  les 
Provinciales,  et  qui  les  accable. 

«  Voilà  comme  cette  superbe  compagnie  lire  sa  vanité 
de  sa  contusion  et  de  sa  houle.  Mais  il  faut  réprimer 

celle  audace  tout  à  fait  impie,  d'oser  mettre  en  parallèle 
son  obstination  criminelle  à  défendre  ses  erreurs  avec  la 

sainte  et  divine  constance  de  Jésus-Christ  et  des  martyrs 
à  souffrir  pour  la  vérité;  car  quelle  proportinn  y  a-l-il 
entre  deux  choses  si  éloignées?  Le  Fils  de  Dieu  et  ses 

martyrs  n'ont  fait  autre  chose  qu'établir  les  vérités  évan- 
géliques,  et  ont  enduré  les  plus  cruels  supplices  et  la 

1.  Ces  dix  écrits  se  réduisent  à  neuf,  si  on  compte  pour  un  seul, 

comme  on  l'a  fait  depuis,  les  troisième  et  quatrième,  qui  peiive'.it 
être  considérés  en  effet  comme  un  seul  mémoire  en  deux  parties.  La 

j^remier  des  dix  est  un  factum,  produit  pour  appuyer  l'acte  par  le- 
quel les  curés  de  Paris  dénonçaient  \'Apo'ogie  des  casuistes.  Ce  titr« 

ie  factum  n'aurait  pas  dû  être  donné  aux  autres  dans  les  éditions. 
Jl  y  a  au.-si  un  factum  pour  les  curés  de  Rouen,  et  quelques  autiei 
|ièces.  Le  sf^ptième  écrit  (sixième  dans  les  éditions  modernes)  con- 
lient  tout  riiistorique  de  cette  lutte.  Ces  écrits  sont  reproduits  dans 
ItL  Théjlogie  morale  des  jésuites,  dont  il*  forment  la  troisièma 
partie. 
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mort  même  par  la  violence  de  ceux  qui  ont  mieux  aimé 

\e  mensonge.  El  les  jésuites  ne  travaillent  qu'à  détruire 
ees  mêmes  vérités  et  ne  souffrent  pas  la  moindre  peine 

(<our  une  opiniâtreté  si  punissable.  11  est  vrai  que  les 
peuples  commencent  à  les  connaître,  que  leurs  amis  en 

gémissent,  que  cela  leur  en  Ole  quelques-uns  ei  que  leui 
crédit  diminue  de  jour  en  jour;  mais  appellent-ils  cela 
persécution?  Et  ne  devraient-ils  pas  plutôt  le  considérer 
comme  une  grâce  de  Dieu,  qui  les  appelle  à  quitter  tant 

i'inuigues  et  tant  d'engagements  dans  le  monde  que  leur 
crédit  leur  procurait,  et  à  rentrer  dans  celle  vie  de  retraite, 

plus  conforme  à  des  religieux,  pour  y  pratiquer  les  exeijj- 
cices  de  la  pénitence,  dont  ils  dispensent  si  souvent  IUj 
autres? 

«  S'ils  étaient  chassés  de  leurs  maisons,  privés  de  leura 
biens,  poursuivis,  emprisonnés,  persécutés,  ce  que  nou»s 
ne  souhaitons  pas,  sachant  que  ces  rigueurs  sont  éloignées 

de  la  douceur  de  l'Église,  ils  pourraient  dir-e  alors  qu'ils 
souflrent,  mais  non  pas  comme  chrétiens^  selon  la  parole 

de  saint  Pierre (II,  iv,  15),  et  ils  n'auraient  droit  de  s'ap- 
peler ni  bienheureux  ni  martyrs  pour  ce  sujet,  puisque 

le  môme  apôtre  ne  déclare  heureux  ceux  qui  soutirent 

que  lorsqu'ils  souffrent  pour  la  justice,  si  propter  justi- 
tmm,  beati,  et  que,  selon  un  grand  Père  dç  l'Église  et 
grand  martyr  lui-même,  ce  n'est  pas  la  peine,  mais  la 
cause  pour  laquelle  on  l'endure  qui  fait  les  martyrs  :  non 
pœna,  sed  causa  (saint  Gyprien)  *.  » 

Sous  la  pression  de  ce  soulèvement  ecclésiastique,, 

['Apologie  des  casuistes  fut  condamnée  enlln  à  Rome  eu 
1 65y .  Alais  les  casuistes  eux-mêmes  ne  l'étciien  t  pas  encor^ 

1.  La  illèse  est  bien  celle  de  Cyprien,  particulièreiaent  dans  le 
de  Uiiitote  Ecclesiœ,  mais  les  paroles  :  Aon  pœna  S'^d  causa,  sont 

d'Augustin,  Lettre  a  lîonifacâ  (u.li  de  l'édition  deg  bénédictins)» 
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OU  dn  moins,  s'il  y  avait  eu  autrefois  des  conaamnations 
prononcées  contre  tel  ou  tel,  c'était  avant  le  grand  bruit 
des  Provinciales.  Il  fallait  maintenant  une  sanction  au  cri 

public  qui  avait  répondu  à  Pascal.  Nicole  d'ailleurs,  en 
1658,  venait  de  traduire  les  Provinciales  en  latin  ;  il  les 

avait  fait  lire  ainsi  à  toute  l'Église,  et  c'était  toule  l'Église 
que  les  jésuites  avaient  maintenant  contre  eux.  Les  papes 
durent  donner  satisfaction  à  cette  plainte  universelle. 
Alexandre  VII,  en  J665,  condamna  un  certain  nombre  de 

propositions  des  casuistes  ei,  avec  elles,  l'esprit  même 
de  la  casuistique;  cette  condamnation  fui  renouvelée  et 

étendue  en  1679  par  Innocent  XI  ;  mais  ces  actes  pontifi- 
caux étaient  de  simples  décréta  rendus  au  nom  du  pape 

par  ce  qu'on  appelait  à  Rome  l'inquisition,  et  l'autorité 
fie  ces  décisions  n'était  pas  reconnue  en  France.  Les  ad- 

versaires de  la  morale  relâchée  auraient  voulu  «  une  bulle 

eu  forme»*.  Elle  ne  fut  jamais  obtenue,  mais,  à  défaut 

de  Rome,  l'Église  de  France  se  prononça  dans  la  fameuse 
assemblée  du  clergé  de  1682. 

Je  prie  qu'on  remarque  qu'à  cette  date  de  1682,  toute 
opposition  était  muette.  Pon-Royal  avait  pâli  ;  Pascal  était 
mort  depuis  vingt  ans,  Arnauld  était  exilé;  les  jésuites 

avaient  près  du  roi  le  Père  de  la  Chaise,  habile  et  aima' 

ble,  et  dans  le  monde  leur  Bourdaloue  les  couvrait  du* 
pre^ige  de  son  talent  et  de  son  autorité  morale.  Mai^ 
tout  en  honorant  le  jésuite  orateur,  on  ne  pardonnait  pa* 

au  jésuitisme.  L'assemblée  de  1682  prép:ira  la  condam- 
nation des  casuistes,  et  c'est  Bossuel  qui  fut  chargé  de  la 

dresser.  On  trouve  dans  ses  œuvres  le  projet  de  censure 

tout  rédigé,  en  latin,  suivi  de  l'exposé  des  doctrines  quf! 
l'assemblée  voulait  opposer  à  celles  qu'elle  condamnait. 
La  Lettre  de  Bossuetdéjà  citée  montre  que  l'assemblée  s»« 

I.  Bossuet,  Lettre  à  Dirots,  du  13  juillet  1682. 
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proposait  de  demander  au  pape  la  conOrmalion  de  ses 
censures  par  un  jugement  solennel.  Le  crédit  des  josuiles 
réiissil  encore  cette  fois  à  tout  arrêter  par  la  brusque  se" 

paratioii  de  l'assemblée  ;  mais  ce  dernier  effort  épuisa  leur 
force  de  résistance,  et  le  terme  vint  oti  les  sentiments  de 

mépris  et  d'indignation  qui  grossissaient  tous  les  jours 
contre  le  jésuitisme  trouvèrent  enfin  à  se  soulager. 

C'est  l'assemblée  du  clergé  de  HOO  qui  porta  aux  jé- 
suiles  le  coup  qui  les  menaçait  depuis  si  longtemps,  et 

ce  fut  encore  par  la  miiin  de  Bossuet.  Ils  obtinrent  seu- 
lement de  la  cour  que  les  auteurs  des  propositions  con- 

damnées, la  plupart  jésuiles,  ne  seraient  pas  nommés 
dans  la  censure.  Plus  de  cent  propositions  de  morale 
relâchée,  déjri  condamnées  à  Rome,  furent  frappées  par 
celte  censure  ;  mais  les  plus  remarquables,  je  veux  dire 

les  plus  choquantes,  sont  les  mêmes  qui,  ayant  été  dé- 
noncées depuis  longtemps,  étaient  étalées  tout  le  long 

des  Provincialeh  dans  ce  qu'elles  avaient  d'odieux  ou  de 
ridicule. 

Voici  le  péclié  qui  n'est  plus  péché,  s'il  est  commis  sans 
remords.  (Lettre  4.) 

Voici  la  doctrine  de  la  probabilité  et  les  fameuses  opi- 
nions probables,  à  la  fois  si  perfides  et  si  risibles.  (Let- 

tre 3.) 

Voici  la  proposition  sur  le  vol  domestique,  qui  devient 

innocent,  s'il  est  employé  comme  moyen  de  compensation 
jour  suppléet  à  des  gages  que  celui  qui  vole  a  estimés  in- 

suffisants, (Lettre  6.) 

Voici  celle  qui  permet  au  fils  de  faire  des  vœux  pour  la 

jfiorl  de  son  père,  pourvu  que  ce  ne  soit  qu'en  considéra- 
iiou  de  l'héritage  à  recueillir;  —  celle  qui  permet  aux 
valets  de  rendre  à  leurs  maîtres,  sans  péché,  certains  ser- 

vices peu  honorables;  —  celle  qui  autorise  un  homme, 
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menacé  par  une  dénonciation  qui  peut  le  perdre,  à  luer 
le  dénonciateur,  et  par-dessus  le  maiclié  les  témoins  eux- 
n.êmes,  elaussi  le  juge,  tout  cela  en  >ûreté  de  conscience  ; 
■ —  relie  qui  reconnaît  à  un  religieux  le  droit  de  liiei 
riioranae  qui  le  diflame  ou  qui  dillaine  sa  comuiunauié. 
(Lettre  7.) 

Voici  celle  qui  prononce  qu'un  juge  peut  se  faire  payer 
pour  juger  par  la  partie  en  faveur  de  laquelle  il  décide, 

pourvu  qu'il  décide  suivant  le  droit.  (Leilre  8.) 
Voici  les  restrictions  mentales,  avec  leur  léjouissante 

mécanique.  —  Voici  le  faux  serment  qui  n'est  plus  un  faux 
serment  si  on  l'a  prêté  sans  inleniion  de  le  tenir.  —  Voici 
le  calcul  qui  établit  qu'on  satisfait  à  l'obligation  d'entendre 
la  messe,  quand  on  assiste  à  la  fois  à  deux,  trois  ou  qua- 

tre portions  de  messe  dites  en  même  temps.  (Leilre  9.) 
Voici  le  ca^uisie  qui  reconnaît  que  le  chréli»  n  est 

obligé  de  faire  l'aumône  de  son  su^iflu,  mais  qui  ajoute 
que  personne  n'a  jamais  véritablement  de  superflu,  de 
sorte  que  personne  n'est  plus  obligé  de  faire  l'aumône; 
—  celui  qui  autorise  un  homme  qui  aoblenu  une  charge 

à  prix  d'argent,  à  jurer  qu'il  n'a  rien  payé,  si  ce  ser- 
ment est  exigé  par  la  loi.  (Lettre  12.) 

Voici  enlm  la  permis>ion  donnée  à  un  homme  qui  peut 

craindre  qu'on  ne  parle  mal  de  lui,  de  calomnier  si  bien 
celui  qui  pourrait  parler  ainsi,  qu'il  lui  Ole  absolument 
tout  crédit  (Lettre  14),  etc.,  car  je  iiC  prétends  {.as  toul 
relever. 

Tous  ces  traits  ont  passé  du  livre  de  Pascal  dans  la 

censure  de  l'assemblée  de  1700  *.  Ce  qui  ne  paraissait 
être  que  l'invective  de  l'adversaire  est  devenu  le  réqui- 

sitoire du  minisière  public;  mieu.x  encore,  le  molif  des 

juges.  Moins  de    cinquante  ans    après  les  Pi'ovinciale$ 

1.  Bossuet,  Œuvres  coj/ifjlèies.  t.  II,  p.  6I5-6ÎÎ. 
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C^est  avec  les  textes  des  Provinciales  que  Bossuel  a  rédi^<' 
l'arrêt  dont  les  casuisles  ont  été  frappés. 

Je  ne  vajjx  pas  dire,  bien  entendu,  que  ni  rassemblé^ 
ni  Bôssuet  aient  visé  les  Provinciales,  Les  proposition 

censurées  sont  généralement  les  mêmes  (l'assemblée  la 
déclare  tout  d'abord)  qui  iivaienl  été  condamnées  à  Rome 
sous  raulorilé  d'Alexandre  VII  et  d'Innocent  XI;  mais 
lorsqu'à  la  suite  de  cette  censure  romaine,  qui,  d'après 
les  idées  du  temps,  ne  pouvait  être  promulguée  en 

France,  Bossuet  obtient  de  l'épiscopat  français  une  con- 
damnation solennelle,  prononcée  dans  le  pays  des /*roym- 

cialcs  contre  les  mêmes  doctrines  que  les  Provinciales 

avident  flétries,  j'ai  droit  de  dire  que  Pascal  a  gagné  son 
p'ocès  *. 

Voilà  ce  que  méconnaissent  absolument  ceux  qui  par- 

lent légèrement  des  Prorinciales,  et  qui  affectent  de  n'y 
voir  que  l'emportement  de  la  verve  de  Pascal.  Ce  n'esi 
donc  pas  à  Pascal  seulement  que  les  .jésuites  ont  eu 
alTaire  :  ses  sarcasmes  et  sori  éloquence  sont  à  lui,  mais 

sa  pliiinte  est  celle  de  la  catholicité.  Ce  n'est  pas  Pascal, 
c'est  l'Église  de  France  qui  a  relevé,  comme  étant  bien 
dans  les  casuistes  et  comme  reproduites  fidèlement,  tant 

1.  Les  casuistes  cependant  n'ont  pas  toujours  tort,  et  il  y  a  des 
occasions,  quoique  bien  rares,  où  l'on  est  tenté  de  prendre  parti  pour 
eux.  On  peut  excuser,  par  exemple,  certaines  propositions  sur  le 

duel.  Si  on  considère  qu'aujourd'hui  encore  la  loi  positive  n'a  pu 
venir  à  bout  du  duel  et  est  réduite  à  le  ménager,  il  n'est  pas  éton- 
laiil  que  les  casuistes  aient  transigé,  eux  aussi,  avec  le  point  d'iion- 
Jii-nr.  Ils  sont  plus  excusables  encore  sur  la  question  de  l'usure, 
Vlïfilise  avait  eu  le  tort  J'accppter  du  mond'.-  ancien  une  erreur  éco» 
no/nique,  en  confondant  «eus  le  mot  usura,  une  chose  légitime,  qui 

est  l'intérêt  de  l'argent,  et  les  extorsions  coupables  que  nous  flétris- 
sons aujourd'hui  sous  ce  nom  d'usure.  Ln  comlamnant  d'une  ma- 
nière absolue  l'iniérèt  de  l'argent,  elle  allait  contre  la  nature  de» 

rfioses.  De  là  les  tours  d'adiesse  auxquels  la  casuistique  était  con- 
damnée pour  se  tirer  de  cet  emban  as. 
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de  décisions  scandaleuses.  Ce  n'est  pas  Pascal,  c'est  l'É- 
gl'se  de  France  qui  a  reconnu  dans  la  casuistique,  noc 
les  bizarreries  isolées  de  quelques  esprits  singuliers,  mai* 

tout  un  sys'ème  de  corruption  et  de  mensonge  fonc 
tionnant  «u  profit  de  la  redoutable  société.  Les  curés  de 

Paris  l'ont  crié  plus  haut  que  Pascal,  et  si  les  évêques  y 
ont  nnisunpeu  plus  de  ménagements,  il  suffit  cefjendant 

de  lire  les  procès-verbaux  de  l'assemblée  de  4700  pour 
voir  clairement  où  va  leur  pensée  : 

«  Mgr  l'évoque  de  Meaux,  chef  de  la  commission,  après 
avoir  imploré  l'assistance  du  Saint-Esprit  dans  une  ma- 

tière si  importante,  a  dit  que,  pour  entrer  dans  l'esprit  de 

l'assemblée  qui  avait  établi  cette  commission,  il  fa/lait 
également  attaque?'  les  erreurs,  même  opposées,  qui  mettaient 

la  vérité  en  péril;  que,  si  l'on  n'avait  h  consulter  que  la 

SMgesse  humaine,  on  aurait  à  craindre  de  s'attirer  trop 

d'ennemis  de  tous  côtés,  mais  que...  »  El  après  une  protes- 
tation contre  les  disputes  du  jansénisme,  c'est-à-dire 

contre  lescincj  propositions:  «  Que  T  antre  sorte  d'en^eurs, 
qui  regardent  le  relâc/tement  de  la  morale,  n'était  pas 
moins  digne  du  zèle  des  évoques;  que  chacun  savait  le 

dessein  de  l'assemblée  de  1682,  et  qu'on  ne  pouvait  rien 

faire  de  plus  utile  que  d'en  :eprendre  les  projets.  »  Tout 
cela  était  parfaitement  clair  aux  contemporains,  et  tout 

le  monde  savait  que  c'étaient  les  jésuites  que  condamnait 
l'assemblée*. 

Il  est  vrai  que,  neuf  ans  après  cette  censure,  le  règne 

1.  Piocès-verbal.  du  26  août.  Œuvres  complètes  de  Bossuet,  t.  II, 

p,  603.  L'assemblée  de  1682,  on  l'a  vu,  n'avait  fait  en  cela  que  répon- 
dce  aux  plaintes  des  curés,  et  c'est  ce  qui  est  reconnu  >lans  le  préam- 

bule du  Decretuiu  de  morali  dic/'linn  préparé  alors  par  Gossuet,  et 

qui  n'aboutit  pas  :  Fi aires  quoque  tiostri,  etc.  «Nos  frères  aussi,  les 
curés  des  églises,  ont  élevé  la  voix  dans  les  rues  de  Sien,  et  s'adres- 
•ant  aux  évoques  établis  dans  un  poste  plus  élevé,  nous  ont  réveillés 
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du  père  Tellier  commençait  et  que  jamais  les  jésuites  ne 

parurent  plus  forts  ni  plus  malfaisants;  mais  cette  foice 

n'est  qu'une  apparence.  Avant  la  fin  du  siècle  qui  venait 

de  s'ouvrir,  on  les  vit  chassés  par  les  gouvernemenis  de 

tous  les  Étals  de  l'Europe,  et  enfin,  le  1"  juillet  1773,  le 

pape  Ciôment  XIV  abolissait  la  Société  de  Jésus,  (^'esl  eu 

vain  qu'ils  avaient  détruit  Port-Koyal  et  fait  passer  la 

charrue  sur  ses  ruines  :  l'esprit  de  Port-Royal,  ou  plutôt 
l'esprit  laïque,  fut  le  plus  fort. 

Le  bref  Dominas  ac  redemptor  noster,  lancé  par  Clé- 

ment XIV,  rappelle  toutes  les  plaintes  et  toutes  les  ré- 
criminations que  la  Société  avait  soulevées  contre  elle. 

[1  nous  montre  l'univers  rempli  [universum  fere  orbem 
pervas<rrunt)  des  plus  fâcheux  débats  sur  sa  doctrine, 

«  que  plusieurs  ont  dénoncée  comme  contraire  à  la  foi  or- 
thodoxe et  aux  bonnes  mœurs.  »  Il  dit  aussi  les  accusa- 

tions qui  ont  couru  de  toutes  parts  sur  ses  convoitises 

à  l'égard  des  biens  terrestres.  Il  rappelle  les  avertisse- 
ments et  les  règlements  des  papes,  et  les  efforts  mêmes 

que  la  Société  avait  faits  pour  essayer  de  satisfaire  à  ces 

plaintes;  mais  il  ajoute  que  tous  ces  remèdes  n'ont  servi 

par  leurs  cri-^  répétés.  »  [Ibid.,  p.  584.  )  Ce  que  dit  Bossuet  dans  le 

procès-verbal  de  l'assemblée,  il  l'avait  exprimé  plus  clairement  en- 
core par  d'autres  paroles   non    publiées,  mais  dont  l'ahbé  Leditu  a 

conservé  l'analyse  :  a  Que  si,  contre  toute  vraisemblance,  et  par  des 
considérations  qu'il  ne  voulait  ni  supposer  ni  admettre,  l'assemblé 
se  refusait  à  prononcer  un  jugement  digne  de  l'Église  gallicane,  seul 
élèverait  la  voix  dans  un  si  pressant  danger  ;  seul  il  révélerait  à  lou 
la  terre  une  si  honteuse  prévarjcation  ;  seul  il  publierait  la  censu 

de  tant  d'erreurs  monstrueuses.  »  (Bausset,  Histoire  de  J.-B.  Bossu 
1814,  t.  IV,  p.  50.) 

Si  quelqu'un  aujourd'hui  pouvait  encore  avoir  des    doutes  sni' 
sens  de  ces  démonstrations,  il  lui  suffirait  pour  y  voir  clair  de  relir 
les  paces  amères  et  irritées  par  lesquelles  Joseph  de  Maistre,  dans  sa 

livre  de  VÈqU^e  gallicane,  a  rendu  compte  de  cet  acte  de  l'assemblé 
de  1700.  (Livre  II,  chap.  xi,  p.  252.  dans  l'édition  de  1821.) 3. 
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à  rien,  et  que  les  mômes  griefs  subsistent  toujours,  soil 

à  l'égard  des  affaires  temporelles,  soit.au  sujet  de 
iuties  de  la  Société  avec  les  ordinaires  ou  avec  les  autres 

5ommun;uiiés  religieuses,  etc.  ;  «  soil  en  ce  qui  louche 

l'usage  qu'elle  fait  et  l'inleiprétaiion  qu'elle  donne  de 
décisions  qui  ont  6lé  jnstenaent  proscrites  par  le  saint- 
siège,  comme  scandaleuses  et  manifestement  préjudi- 

ciables à  une  bonne  morale  ;  soit  enfin  par  rapport  à 

d'antres  points,  d'unetrès  grande  importance,  et  tout  à  fail 
nécessaires  pour  maintenir  la  pureté  des  dogmos  chré- 

tiens. »  Et  concluant  qu'il  n'y  a  plus  de  ressource  que 
dans  la  suppression  pure  et  simple  d'un  ordre  dont  l'exis- 

tence a  entraîné  tant  de  maux,  il  prononce  solennelle 

ment  cette  suppression  *. 

Ce  n'est  donc  pas  Pascal,  encore  une  fois,  ni  Port 
Royal,  c'est  le  pape  lui-même,  par  un  acte  souverain, 
qui  impute  aux  jésuites  la  corruption  de  la  morale  chré- 

tienne et  celle  du  dogme.  Le  pape  sans  doute,  non  plus 

que  l'assemblée  du  clergé  de  France  de  1700,  ne  vise 
pas  les  Provinciales;  il  ne  relève  que  des  condamnations 
déjà  prononcées  à  Rome  contre  les  casuistes;  mais  ce  ne 
sont  pas  ces  décisions  obscures  qui  ont  fait  tout  le  bruit 
dont  parle  le  bref  de  Clément  XIV,  el  celle  clameur 
universelle  à  laquelle  il  veut  répondre.  Je  ne  dirai  pas 

non  plus  que  ce  soit  Pascal  tout  seul,  mais  il  y  a  eu  cer- 
tainement la  plus  belle  part. 

Pie  Vil-  en  1814,  a  rétabli  la  Société  de  Jésus  par  » 

1.  Le  bref  de  Clément  XIV  se  trouve  au  t.  ÎV  du  recueil  intituW  ; 
Bullay a  romani  continuât io.  Rome,  1841.  Voici  le  texte  latin  de  .» 

phrase  que  j'ai  citée  :  a  Vel  super  earum  sententiarum  usu  et  inter 
pretatione,  quas  apostolica  sedes  tanqiiam  scandalosas  optimaeque 
morum  doctrinae  manifeste  noxias  merito  proscripsit  ;  vel  aliis  dcmum 
super  rébus  maximi  equidem  momeiiti,  et  ad  christianorura  dognoa 
lum  puritatem  sartam  tectam  servandum  maxime  nccessariis.  • 
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bulle  Sollicitudo  omnium  ecclesiarwn.  (élément  XIV  avait 

supprimé  les  jésuites  sur  la  demande  des  gouvernemenis 

Icatholiques  (son  bref  le  dit  en  termes  exprès)  pour  con- 
jurer sans  doute  les  dangers  qui  lui  paraissaient  menacer 

l'Église  :  seize  ans  après,  la  Révolution  avait  éclaté. 
En  1814,  la  Révolution  semblait  vaincue,  et  on  pouvait 

croire  que  toutes  les  restaurations  d'alors,  à  commencer 
par  celle  du  pape  lui-même  et  celle  des  Bjuroons,  de- 

vaient entraîne!"  en  général  la  restaiir;ition  du  pa<sé,  et 
par  conséquent  celle  des  jésuites.  La  bulle  de  Pie  VU, 
qui  est  fort  courte,  abroge  le  bref  de  Clément  XIV  dans 

ce  que  nous  pouvons  appeler  son  dispositif;  mais  elle 

ne  toucbe  pas  à  ses  considérants,  et  cela  n'était  pas  pos- 
sible, car  un  pape  ne  peut  déclarer  qu'un  autre  pape 

s'est  trompé  dans  ses  jugements.  De  sorte  que  ces  consi- 
dérants subsistent,  coinme  une  pièce  justificative  des 

Provinciales  * . 
Ainsi  donc  la  polémique  de  Pascal  a  été  aussi  droite 

et  aussi  honnête  que  pin'ssante,  et  elle  n'a  été  si  puis- 
sante qu'à  force  d'être  honnête.  Mais  si  celle  puissance 

a  été  grande  sur  l'Église  et  sur  le  monde,  il  est  vrai  qu'à 
l'égard  des  jésuites  eux-mêmes  elle  a  été  nulle,  ei  ils  ne 
se  sont  repentis  de  rien.  Tout  récemment  M.  Paul  Bert, 

dans  sa  Morale  des  jésuites  *,  a  eu  le  courage  de  dépouil- 

ler leurcasuistiijue  d'aujourd'hui,  d'après  quatre  groà 
volumes  latins  du  père  Gury,  professeur  au  collège  de 

Jésus  à  Rome.  Le  père  Gury  s'abstient  de  soutenir  dans 
cet  ouvrage  telle  ou  telle  proposition  particulière  qui  a 

rite  condamnée,  et  il  avertit  qu'elle  l'a  été;  mais  l'ensem- 
ble de  la  doctrine  n'est  nullement  changé,  el  à  la  lecture 

de  ce  livre  les  honnêtes  gens  éprouvent  comme  M.  Pau 

1.  BuUarii  romani  continuatio,  t.  XIII.   Roaie,  1847. 
2.  Librairie  Charpentier,  1880. 
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Bert  une  impression  de  dégoûi  qu'ils  lui  savent  gré 
d'avoir  rendue  avec  force,  la  même  qu'ils  ressentirent  au 
milieu  du  xvii*  siècle  quand  Pascal  traîna  au  grand  jour, 
dans  ses  Provinciales,  les  oracles  des  casuisies  d'autrefois, 
éga'ement  ridicules  et  misérables.  Ou  plutôt  lorsqu'on 
?uit  tout  le  travail  de  cette  casuistique  et  qu'on  le  saisiJ 
dans  son  ensemble,  les  Provinciales  elles-mfmes  parais- 

sent trop  faibles  et  ne  suffisent  plus  à  ce  que  celte  étude 

nous  ftil  éprouver'. 

D'abord  il  y  a  une  portion  considérable  de  la  casuis- 
tique qui,  dans  les  Provinciales,  est  resiée  dans  l'ombre, 

celle  qui  se  rapporte  à  ce  que  la  langue  Ihéologique 

appelle  la  luxure.  C'est  à  peiue  si  Pascal  a  indiqué,  dans 
sa  9*  Lettre,  de  la  manière  la  plus  discrète,  certaines 
questions,  les  plus  extraordinaires  et  les  plus  brutales 

qu'on  puisse  s'imaginer^  qui  ont  fourni  des  in-folio  aux 
casuisies*.  11  en  a  craint,  je  crois,  ie  scandale;  il  a  en 
peur  que  la  confession  elle-même  et  la  religion  tout  en- 

tière ne  fussent  atteintes  par  la  révolte  que  soulèveraient 

ces  saletés.  Il  s'est  abstenu,  non  seulement  d'en  rien  don- 
ner sous  une  forme  quelconque,  mais  encore  de  Taire 

aucun  renvoi  à  des  textes  de  ce  genre,  de  peur  (c'est 
lui  qui  le  dit)  que  des  lecteurs  moins  scrupuleux  n'allas- 
sent  les  chercher  dans  les  livres  mêmes. 

On  ne  peut  que  respecter  cette  pudeur,  mais,  en  y 

cédant,  t^.iscal  a  certainement  afiaihii  son  réquisitoire. 

On  doit  remercier  M.  Paul  Bert  de  s'être  résigné  à 
aborder  ces  ordures  (du  moins  à  l'aide  du  latin),  et  à 
nous  renseigner  ainsi  sur  la  maladie  erotique  dont  celle 

1.  M.  A.  s.  Morin,  dans  son  petit  livre  de  la  Confession,  MIZ, 
avait  déjà  montré,  au  chapitre  de  la  Casuistique,  que  les  casuistes 
français  de  noire  temps  ont  continué  fidèlement  les  traditions  des 
casuistes  de  Pascal.  ^ 

2.  On  a  supprimé  et  les  plus  âz-ufa/es  dans  les  éditions  postérieures. 
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casuistique  est  dévorée,  et  qui  s'accuse  d'un  bout  à 

l'autre  par  un  tel  appétit  des  choses  obscènes,  et  par  de 

tels  tours  de  force  dans  l'art  de  les  présenter  et  de  les 
assaisonner  *. 

En  dehors  même  de  ces  turpitudes  plus  voyantes, 

le  reste,  au  fond,  n'est  pas  moins  honteux.  Partout  règne 

une  morale  également  bêie  et  o.iieuse,  qui  ne  tend  qu'à 

rapetisser  et  à  dégrader  l'homme  et  l'État  au  profit  du 
prêtre,  et  ne  tient  aucun  compte  ni  de  la  loi,  ni  delà 

justice,  ni  de  l'honneur.  Et  le  père  Gury  peut  être 
tranquille,  il  n'a  pas  à  craindre  d'êlre  censuré  par 
aucune  antorilé  ttligieuse,  car  les  siens  sont  maîues 

dans  l'Eglise.  Mais  l'Eglise  ne  juge  plus  aujourd'hui,  elle 

est  jugée,  et  qu'elle  absolve  les  jésuites,  ou  même  qu'elle 

les  glorifie,  ils  n'en  sont  pas  moins  condamnés  sans 
retour.  Du  reste,  si  j'ai  relevé  tout  à  l'heure  les  con- 
danmalions  ecclésiastiques  prononcées  contre  le  jésui- 

tisme, on  comprend  bien  que  c'est  dans  un  intérêt 
histori(|ue,  et  par  rapport  à  Pascal.  Je  tenais  à  montrer 

combien  était  injuste  et  absurde,  à  son  égard,  l'imputa- 
tion de  mauvaise  foi,  et  il  importail  de  faire  voir  que 

son  éloquence,  comme  toute  grande  éloquence,  n'avait 

été  que  l'écho  de  la  conscience  de  tous.  Mais,  si  on  prend 

en  elles-mêmes  ces  décisions  d'autrefois  si  solennelles, 
qui  est-ce  qui  en  tient  compte  maintenant?  qui  est-ce 

mêa)e  qui  s'en  souvient?  qui  est-ce  qui  lit  encore  la  cen- 
sure (le  Bossiiei  et  de  l'assemblée  de  17('0  ou  le  bref  de 

1.  Même  dans  ces  matières,  il  peut  arriver  que  telle  proposition 

d'uncasuiste  ne  soit  pas  au  fond  aussi  scandaleuse  qu'etie  l'a  paru.| 
Mais  dans  son  f-nsomble  la  casuistique  dp,  la  hixure  n'en  doit  paï 
moins  être  fl  trie,  à  cause  de  deux  conséquences  odieuse->  (|u'elle  en-, 
traîne.  Premièrement  elle  place  un  lionime  entie  le  mari  t-t  la  femme, 

en  lif^rs  dans  le  lit  conjugal.  Secondement  elle  a  pour  effet  d"!iumiiief 
et  d'énerver  les  péniiems,  et  surtout  les  femmes,  parla  lionle  mêlée 
de  sensualité  qui  s'attache  à  ces  cunfessioni. 
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Clément  XIV  ?  11  n'y  a  que  les  Provinciales  qui  resteni 

toujours  en  vue  el  ineffaçables.  Je  me  hâle  d'y  revenir,  et 
pour  ce  qui  regarde  les  jésuites  d'aujourd'hui,  je  renvoie 
simplement  à  la  préface  éloquente  de  M.  Paul  Berl. 

Dans  un  morceau  que  j'ai  déjà  cité,  Marguerite  Perler 
nous  apprend  que,  comme  on  deniaudail  à  Pascal,  alors 

bien  prè;^  de  sa  mort,  s'il  ne  se  repentait  pas  d'avoir  fait 
les  Provinciales,  il  dit  :  a  Je  réponds  que,  bien  loin  de 

m'en  repentir,  si  j'avais  à  les  faite  maintenant,  je  les 
ferais  encore  plus  fortes.  »  Pascal  ne  pouvait  parler 

autrement.  Quand  il  a  commen;"é  ses  Lettres,  à  l'occa- 
sion de  la  censure  d'Arnauld  en  Sorbonne,  il  n'avait 

nullement  pratiqué  les  casuistes  el  ne  connaissait  qu'im- 
parfaitement le  jésuilismt^,  comme  quelque  chose  de 

déplaisant,  dont  il  se  détournait  par  un  instinct  naturel, 

maisqu'il  n'availpasapprofondi.Pendantlalutte,  il  apprit 
à  le  connaître,  et  nous,  aujourd'hui,  nous  le  connaissons 
encore  mieux.  Personne  sans  doute  ne  pensera  jamais  à 

refaire  le  chef-d'œuvre  de  Pascal  ;  lui  seul,  s'il  revenait, 
pourrait  y  prétendre.  Mais  si  l'imagination  se  laisse  aller 
à  cette  supposition  de  Pascal  refaisant  les  Provinciales, 
elle  ne  se  le  figurera  pas  autrement  que  les  faisant, 

comme  il  l'a  dit,  encore  plus  fortes,  et  ce  sera  là  ma 
conclusion  *. 

1.  Je  reproduirai  ici  in  extenso  le  témoignage  de  Marguerite  Ferier 
(Faucère,  Pensée^  de  Pascal,  1844,  i.  I,  p.  367). 

a  Récit  de  ce  que  j'ai  ouï  dire  par  M.  Pascal,  mon  oncle,  non  pas  ). 
moi,  mais  à  des  personnes  de  ses  y  mis  eii  ma  présence.  J'avais  nlor 
teiïe  ans  et  demi.    (Elle  avait  exactement,  au    moment  de    la  mort 
de  Pascal,  seize  an-i  quatre  mois  et  demi.) 

«  !"  On  nie  demande  si  je  ne  me  repens  pas  d'avoir  fait  les  Pi  ovin- 
cialet.  Je  réponds  que,  bien  loin  de  m'en  repentir,  si  j'avais  à  les 
faire  présentcmient,  je  les  ferais  encore  plus  fortes. 

«  2*  On  me  demande  pourquoi  j'ai  nommé  les  noms  des  auteurs  où 
j'ai  pris  toutes  les  propositions  abominables  que  j'y  ai  citées.  Je  ré- 

ponds que  si  j'étais  dans  une  ville  où  il  y  eût  douze  fontaines,  et  que 
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Parmi  les  critiijues  qu'on  a  faites  de  la  polémique  des 
Provinciales,  il  n'y  en  a  qu'une  qui  me  semble  juste  : 
c'est  que  celle  polémique  était  un  danger  pour  l'Église 
elle-même.  Mais  je  ne  crois  pas  que  cette  objection 
ait  été  faite  au  temps  où  p.irurent  les  Provinciales,  ca. 
personne  alors  ne  prévoyHil  ce  lianger.  Il  esl  vrai,  et 

"«'a  est  curieux,  que  les  jésuites  reprochèrent  alors  à 
Pascal  de  parler  comme  un  prolestant;  ils  dirent  que  les 

griefs  de  Porl-Royal  contre  les  casuistes  étaient,  les 
mêmes  que  les  calvinistes  avaient  allégués  les  premiers 
en  attaqiiant  TÉiilise  catholique.  Et  dans  le  recueil  de 

leurs  Jié/jorises  aux  Lettres  provinciales  *,  on  lit,  à  la 
page  67,  un  morceau  intitulé  :  «  Sur  la  conformité  des 
reproches  et  des  calomnies  que  les  jansénistes  publient 
contre  les  Pères  de  la  compagnie  de  Jésus  avec  celles  que 
le  ministre   Du   Moulin  a  publiées  devant  eux  contre 

je  susse  certainement  qu'il  y  en  a  une  qui  est  empoisonnée,  je  se- 
rais obligé  de  nommer  celui  qui  l'a  empoisonnée,  plutôt  que  d'exposer 

toute  une  ville  à  s'empoisonner. 
«  3°  On  m  demande  pourquoi  j'ai  employé  un  style  agréable,  rail- 

leur et  divertissant.  Je  réponds  que,  si  j'avais  écrit  d'un  style  dogma- 
tique, il  n'y  aurait  eu  que  b's  savants  qui  l'auraient  lu,  et,  ceux-là 

n'en  avaient  pas  besoin,  en  sacliaut  autunt  que  m  li  là-dessus.  Ainsi 
j'ai  cru  qi'il  (allait  écrire  d'une  manière  propre  à  faire  lire  mes  I  étires 
par  les  femmes  «a  les  gens  du  monde,  afin  qu'ils  connussent  le  dan- 

ger de  toutes  ces  maximes  et  de  toutes  ces  propositions,  qui  se  ré- 
pandaient alors  pariout,  et  auxquelles  on  se  laissait  facilement  per- 

suader. 

<i  4°  On  me  demande  si  j'ai  lu  moi-môme  tons  les  livres  que  j'ai 
cités  Je  réponds  que  non  :  certainement  il  aurait  fallu  que  j'eusse 
passé  ma  vie  à  lire  de  très  mauvais  livres;  mais  j'ai  lu  deui  fois 
gscohar  tout  entier,  et  pour  le-*  autres,  je  les  ai  fait  lire  par  de  mes 

amis,  mais  je  n'en  ai  pas  employé  un  seul  passage  sans  l'avoir  lu 
moi-môme  dans  le  livre  cité  et  sans  avoir  examiné  la  matière  sur 
laquelle  il  est  avancé,  sans  avoir  lu  ce  qui  précède  et  ce  rpii  suit,  pour 
ne  point  hasarder  de  citer  une  objection  pour  une  réponse,  ce  qui 
aurait  été  reprochable  et  injuste.  « 

1.  [iépomes  aux  Lettres  proiiuciales,  etc.  Liège,  1658. 
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l'Église  romaine,  dans  son  livre  des  Traditions,  imprimé 

à  Genève  en  l'année  1632.  »  Il  esl  naturel,  d'une  part, 

que  les  protestants,  qui  attaquaient  l'Église,  en  aient 
dénoncé  les  scandales,  et  de  l'autre,  que  Port-Royal, 
iont  l'esprit  peut  se  définir  par  cette  formule  :  «  la  ré- 

forme dans  l'ortbodoxie,  »  se  soit  indigné,  en  proportion 
même  de  son  zèle  pour  la  foi  catholique,  contre  ce  qui 

donnait  tant  de  prises  aux  ennemis  de  cette  foi.  Les  jé- 

suites avaient  beau  jeu  à  montrer  qu'en  morale  comme 
en  théologie  ils  avaient  également  contre  eux  calvinistes 

et  jansénistes  ;  ils  ne  pouvaient  pas,  pour  cela,  faire  mé- 
connaître les  vrais  sentiments  de  Poit-Royal,  qui  en  réalité 

détestait  à  la  fois  et  du  même  cœur  les  jésuites  et  les 

protestants  *.  Les  jésuites,  aujourd'hui,  ne  reprochent 
pas  lan  i  à  Pascal  d'avoir  conlimié  les  protestmts  que  d'avoir 
montré  le  chemin  aux  incrédules  ;  mais  nous  ne  trouvons 

pas  celle  plainte  dans  le  recueil  de  leurs  Itépunses.  Ce  qui 
en  approche  le  plus  est  un  passage  de  leur  préface  (p.  16), 

où,  se  plaignant  qu'il  raille  et  quM  fasse  rire,  car  c'est  là 
ce  qu'il  y  avait  de  plus  terrible  pour  eux,  du  moins  jus- 

qu'à l'éloquence  de  la  iA"  Provinciale  et  des  suivantes,  ils 
disent  que  ces  railleries  ou  bouifonneries,  comme  ils  les 

appellent,  quoiqu'il  n'y  ait  rien  de  moins  boufïon  que 
Pascal,  sont  le  procédé  des  hérétiques,  des  impies  et  des 

blasphémateurs.  Mais  ce  n'est  qu'un  mot  en  passant,  et 
ni  eux,  m  Pascal,  ni  personne  ne  se  doutait  alors  que 

celte  ironie  laïque  ̂ ,  qui  se  licenciait  avec  tant  de 

succès  aux  dépeus  d'Escobar  et  des  Pères  jésuites,  ne 

1.  Avant  qu'un  tel  dessein  m'entre  dans  la  pensée, 
On  pourra  voir  la  Seine  à  la  Saini-Jean  glacée, 
Ârnauld  à  Charenton  deveîiir  Uuguenot,  etc. 

(Boileau,  I^«  Sut.) 

2.  Page  â2  :  •  un  homme  lay  »  ;  page  278  :  «  un  liomme  laïque 
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tarderait  pas  à  alleindre  beaucoup  plus  loin,  el  que  c'es» 
l'Église  elle-même  qui  sérail  grièvement  blessée  par  celle 
arlillerie  donl  Pascal  avait  le  premier  joué  si  bien.  Ler- 
minier  a  lésumé  cela  en  ces  termes  :  «  Pascal  a  préparé 

les  voies;  Voltaire  peut  venir  *.  »  Lerminier  parlait  en 
général,  mais  cela  est  vrai  quelquefois  dans  le  détail 

même.  Voici  un  passage  de  la  16"  Provinciale  :  «  Qu'il 
est  digne  de  ces  défenseurs  d'un  si  grand  et  si  adorable 
sacrifice  d'enviroimer  la  table  de  Jésus-Christ  de  pécheurs 
envieillis  tout  sortants  de  leurs  infamies,  et  de  placer  au 

milieu  d'eux  un  prêt7'e  que  son  confesseur  même  envoie  de 
ses  impudicités  à  l'autel^,  pour  y  offrir,  en  la  place  de 
Jésus-Christ,  celte  victime  toute  sainte  au  Dieu  de  sain- 

teté, et  la  porter  de  ses  mains  souillées  dans  ces  bouches 
tontes  souillées!»  En  voici  un  maintenant,  pris  dans  le 

Dîner  du  comte  de  Buidainvilliers^n'Enirehen  :  «Un  gueux, 

qu'on  aura  fait  prêtre,  un  moine  sortant  des  bras  d'une 
prostituée  vient  pour  douze  sous,  revêtu  d'un  habit  de  co- 

médien, me  marmotter  dans  une  langue  éirangère  ce 

que  vous  appelez  une  messe,  etc.  »  Peut-on  douter  que 

la  phrase  cynique  n'ait  été  suggérée  par  la  phrase  sévère  ? 
Tout  à  l'heure  c'était  un  saint  qui  lapidait  un  piêlre  pro- 

fanateur ;  maintenant  ce  sont  les  profanes  qui  ont  ra- 

massé les  pierres  et  qui  s'en  servent  pour  lapider. le  sanc- 
tuaire môme. 

A  la  fin  du  conte  de  Jeannot  et  Colin,  de  Voltaire,  on 

lit  ce  passage  :  «  Le  jeune  homme,  plus  désespéré  que 

jamais,  courut  chez  le  confesseur  de  sa  mère;  c'était  un 
Ihéalin  1res  accrédité,  qui  ne  dirigeait  que  les  femmes  de 
la  première  considération...  Le  pauvre  malheureux  lui 

1.  L'abbé  Maynard,  les  Provi'>ciales,  l^M,  tome  I",  page  62. 
2.  Allusion   à  une    décision    scandaleuse    du  1».    Bauiiy.    Voir   I» 

6"    Provinciale. 
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confale  désastre  de  sa  famille.  A  mesure  qu'il  s'expliquait, 
le  théatin  pienait  une  mine  plus  ̂ rave,  plus  indifférente, 
plus  imposante...  Adieu,  mon  iils,  il  y  a  une  dame  de  la 

cou»  qui  m'attend.  »  N'y  a-t-il  pas  là  encore  un  souveni. 
de  latin  de  la  4'  Provinciale^  ? 

IV.  —  DU  SUCCÈS  DES  PROVINCIALES, 

Le  succès  des  Provinciales  fut  immense  ;  on  en  trouvera 

l'bistoire  dans  le  Poil-Royal  île  Sainie-Beuve,  qui  doit 
être  lu  de  quiconque  étudie  Pascal,  J'ajouterai  c'.ie  ses 
adversaires  enx-mômes  furent  éblouis  de  l'éclat  des  coups 
qu'il  leur  portail.  «  Il  faut,  dit  la  préface  des  Réponses 
(p.  5),  il  faut  donner  aux  lecteurs  de  ces  inlâmes  Lettres 

du  contre-venin,  afin  que  le  poison  qu'on  leur  a  piésenié 
dans  la  coupe  d'or  de  Baby/one,  ainsi  que  parle  l'Ecriture 
{Apoc,  xvii,  4),  c'est-à-dire  sous  l'agrément  de  quelques 
paroles  boull'onnes  et  railleuses,  n'ait  pas  le  malheureux 
effet,  etc.  »  Cependant  l'auteur  de  celte  préface  est  un  dé- 
clamaieur  assez  lourd,  qui,  en  général,  ne  donne  la  me- 

sure de  l'impression  qu'a  produite  Pascal  que  par  sa 
colère,  et  qui  va  tout  de  suite  aux  gros  mots  :  «  Gela  n'em- 

pêche pas  que  leurs  livres  ne  soient  dignes  du  feu  et  des 

flammes,  aussi  bien  que  leu7's  personnes,  si  la  première 

sévérité  de  nos  lois  avait  lieu,  et  qu'on  n'eût  quelque 
espérance  de  leur  amendement»  (p.  8;.  Une  autre  pièce 
(car  ces  Réponses  bont  de  plusieurs  mains)  est  plus  fine  et 

part  d'un  homme  de  plus  d'esprit  et  de  g  'lit.  Voici  ce 
qu'il  écrit  (p.  62),  à  propos  de  ce  que  Pascal  avait  dit,  au 
début  de  la  8°  Lettre,  qu'il  n'était  ni  docteur  ni  prôlre: 

1,  «  Le  Père  ma  parut  surpris.,,  mais  comme  il  pen  a't  à  ce  qu'il 
devait  dire,  on  vint  l'avertir  que  madame  la  marecliale  de,.,  et 
madame  la  marquise  de,.,  le  demandaient.  Et  ainsi,  en  nous  quiu 
ta')t  à  U  iiâte...  r 
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«  Au  reste,  s'il  a  eu  raison  de  se  défaire  de  la  qualité  de 

docteur,...  ne  vous  semble-t-il  pas  qu'il  a  encore  mieux 
fait  de  quitter  celle  de  prêtre?  Il  voyait  bien  que  cette 

manière  d'écrire  pleine  de  rencontres  ingénieuses,  où  il 

excelle  certainement  et  qui  lui  réussit  à  mei  veille,  n'était 
pas  aulretiient  convenable  à  une  personne  sacrée  qui 

approche  des  auters,  et  que,  s'il  eût  pris  la  qualiié  d'ecclé- 

siastique (on  voit  qu'ils  ont  peine  à  croire  qu'il  ne  le  soit 
pas),  il  eût  été  obligé,  pour  garder  quelque  bienséance,  de 

parler  un  peu  plus  sérieusement  et  d'abandonner  te  per- 

sonnage qu'il  fait  le  mieux,  qui  est  celui  de  plaisant  et  de 
railleur  (cela  est  écrit  avant  la  14'  Provinciale).  Car  il  faut 

avouer  (|u'il  sait  mieux  qu'hamme  du  monde  l'art  du  ridi- 

cule, et  qu'il  s'en  sert  avec  toute  la  perfeciion  qu'on  peut 

souhaiter.  Se"peut-il  rien  dire  de  plus  délicat  que /e/>OMyoe> 
prochain  de  sa  1"  Lettre,  de  plus  surprenant  que  le  ino- 

haira  de  l,t  8",  de  plus  faiol  que  l'histoire  de  Jean  d'Alba 
(6'  Lettre),  de  plus  nouveau  que  la  simplicité  de  ce  l*ère 

jébuiie,  qu'il  sait  si  bien  entretenir,  qu'il  lui  fait  croire 

qu'il  ne  lit  pas  lorsqu'il  fait  rire  tout  le  monde  à  ses 

dépens?...  Or  vous  savez  qu'un  prêtre,  an  ecclésiastique, 
n'eûi  pas  osé  se  donner  cette  liberté;  elle  eût  été  plus 

indécenie  à  sa  personne,  et  n'eût  été  si  bien  reçue.  » 

Cette  page  est  évidemment  d'un  connaisseur  en  fait  de 

style  *,  el  j'ajoute  que  l'observation  qu'elle  contient  est 

excellente.  J 'ai  déjà  dit  que  l'esprit  la'ique  est  au  fond  des 

1.  Et  d'un  connaisseur  si  détaché,  que  je  me  demande  si  ce  ne 
serait  pas  liussy,  qui  avait,  à  ce  qu'il  pariiît,  commencé  à  travailler 
à  une  réponse  aux  Provincial  s,  pour  le  compte  du  P.  Nouet,  son 

confesseur  (Port-Royal,  t.  III,  p.  151).  On  voit  que  le  critique 
a  été  particulièrement  touché  du  rôle  du  bon  Père  jésuite,  si 

heureusement  créé  et  si  habilement  conduit.  Tout  l'art  que 
Pascal  a  mis  dans  ce  rôle  a  été  expliqué  supérieurement  par 
M.  Nisard,  dans  son  Histoire  de  la  littérature  française  (4»  édit., 
C  II.  D.  lu&  et  8uiv.^. 
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Provinciales  ;  mais  il  est  aussi  dans  la  forme  et  il  en  fait 

le  piquant.  Cet  enjouement,  ce  ton  «  cavaliet'  »  ,  comme 
dit  Sainte-Beuve,  qui  enlève  les  esprits  dès  la  première 

page  de  la  première  Lettre,  n'eût  pas  été  possible  à  un 
prêtre.  Il  convenait  au  contraire  à  un  homme  qui,  deux 
ou  trois  ans  avant  celte  date,  était  encore  un  mondain, 
nullement  dévot,  se  promenant  en  carrosse  à  quatre  ou 
six  chevaux,  fréquentant  le  chevalier  de  Méré  et  faisant  le 

galant  auprès  des  dames  '.  Celui-là  pouvait  parler  au 

grand  public.  Il  était  à  l'abri  de  certaines  habitudes 
d'esprit,  qui  mettent  quelquefois  aux  dévots  de  profes- 

sion de  véritables  orbières,  de  manière  à  les  empêcher  de 

voir  autour  d'eux. 
Ainsi  la  Sorboune  censura,  en  1641,  un  certain  nombre 

de  propositions  de  morale  relâchée  dans  la  Somme  des 
péchés  du  père  Bauny,  un  jésuite  dont  il  est  parlé  dans 

les  Provinciales.  On  peut  lii'e  cette  censure  dans  le  livre 

d'Arnauld,  la  Théologie  morale  des  Jcsnitcs.  Croira-t-on 
qu'au  milieu  d'autres  propositions  suspectes,  on  lui  re- 

proche celle-ci  avec  un  grand  sérieux  :  «  Que  l'on  peut 
dire  avec  vérité  qu'ôlé  la  colère,  il  n'y  a  nulle  faute  ni  vé- 
ni-elle  ni  mortelle  à  maudire  les  chiens,  les  oiseaux  et 
autres  telles  choses  qui  sont  sans  raison?  »  Maudire  est 

ici  dans  un  sens  que  nous  n'entendons  même  plus  :  il  si- 
gnifie vouer  à  la  malédiction  de  Dieu,  ou  encore,  vouer 

à  l'esprit  du  mal,  au  diable.  Le  père  Bauny  donc  avait  dit 
qu'on  pouvait  sans  péché  envoyer  son  chien  au  diable  : 
la  Faculté  en  est  indignée  ;  nous  restons  calmes;  nous 
trouvons  même  que  le  père  Bauny  est  bien  scrupnleur 

quand  il  ajoute  :  «  Oté  la  colère  '  ».  Il  est  clair  que,  si 

1.  Voir  mon  édition  des  Pe.isées,  t.  l",  p.  civ.,  cvii- 
2,  4iU8si  scrupuleux  que  Tartuffe  (act.  l,  se  v)  : 

Jusque-là  qu'il  se  vint  l'autre  joui  accuser 
D'avoir  pris  une  puce  en  faisaut  sa  piièra 
'•'  ii«  l'avoir  tuée  avec  trop  de  colère« 
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Pascal,  dans  les  Provinciales,  l'avait  pris  su.  le  Ion  de 
cette  censure,  il  aurait  manqué  son  effet. 

Sans  aller  nécessairement  jusqu'à  cette  naïveté,  je  dis 
qu'un  prêtre  aurait  reculé,  non  seulement  devant  l'enjoue- 

ment de  Pascal,  mais  môme  d»^vant  telles  paroles  très  sé- 

vères, mais  où  l'on  sent  cependant  une  certaine  liberté  de 
l'esprit,  comme  par  exemple  devant  cette  admirable  anti- 

thèse (1^  Provinciale)  :  «  Et  je  ne  sais  même  si  on  n'aurait 
pas  moins  de  dépit  de  se  voir  tuer  brutalement  i>ar  des 

gens  emportés,  que  de  se  sentir  poignarder  conscien- 
cieusement par  des  gens  dévots.  »  Des  gens  dévots,  cela 

n'est  plus  style  de  prêtre. 
Il  aurait  manqué  quelque  chose  au  succès  des  Provin- 

ciales si  elles  n'avaient  été  condamnées.  Elles  le  furent 

par  divers  pouvoirs.  Le  parlement  d'Aix  les  condamna 
d'abord,  à  tiire  de  libelle  diffamatoire  ;  puis  elles  furent 
condamnées  à  Rome  (en  septembre  1657)  comme  enta- 

chées d'hérésie  et  enfln,  sur  le  rapport  d'une  commission 
dévôques  et  de  docteurs,  elles  furent  frappées  pn  Fiance 

par  un  arrêt  du  conseil  d'Étal  (23  septembre  166(>).  C'est 
la  Irarluction  latine  de  Nicole  qui  avait  été  déférée  au 

conseil  d'État.  L'arrêt  ordonnait,  et  il  fut  exécuté,  que  le 
livre  serait  brûlé  en  place  publique  p?r  la  main  du  bour- 

reau *. 

1.  On  est  étonné  de  lire  dans  l'arrêt  que  le  livre  est  déclaré  «  on' 
trageux  à  la  réputation  du  feu  roi  Louis  XIII,  de  glorieuse  mémoire, 
et  à  celle  des  principaux  ministres  qui  ont  eu  la  direction  de  ses 

■affaires.  »  Ces  prétendus  outrages  ne  se  trouvent  pas  dans  le  texte 
de  Pascal,  ils  ne  sont  que  dans  les  notes  de  Nicole.  Et  là  même,  je 

«le  les  aurais  pas  aperçus,  si  je  n'avais  pas  été  mis  sur  la  voie  par 
ane  note  manuscrite  (en  français)  qui  se  trouve  en  tête  d'un  exem- 

plaire de  la  première  édition  des  Provmciales  latines,  appartenant  ̂  

la  bibliothèque  de  l'Arsenal.  Par  exemple,  à  propos  d'un  passage  de 
la  3*  Lettre  (vers  la  fin),  sur  les  manœuvres  des  jésuites  dans  leurs 
catéchismes,  Nicole  nous  dit  que  cela  se  passait  a  dans  cette  superbe 

église  de  Saint-Louis  (alors  l'église  des  jésuites,  aujourd'hui  l'église 
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Je  n'ai  pas  besoin  de  dire  que  les  Provinciales  ne  furen 
jamais  conJamnées  par  l'assemblée  du  clergé  de  France 
Elle  les  aurait  plutôt  adoptées,  si  elle  avait  pu  adopte, 
décemment  ce  qui  était  comlarané  à  Rome,  et  surtout  s 

elle  n'avait  été  arrêtée  p.ir  les  quatre  premières  Lettres 
celles  qui  parlenttbéologie,  et  (j-ii  vont  directement  conln 
les  bulles  d'Innocent  X  et  d'Alexandre. 

Enfin  un  grand  signe  de  la  fortune  des  Prorinciales, 

c'e>t  que,  quarante  ans  après  qu'elles  avaient  paru,  le 
père  Daniel  ne  crut  pas  arriver  trop  lard  pour  essayer 

encore  d'y  faire  une  réponse,  comme  à  un  livre 
nouveau  '. 

Revenons  au  temps  où  elles  parurent.  Quand  on  connut 

le  nom  de  l'auteur  (à  quel  moment  préci«,  je  ne  puis  le 
dire),  il  n'y  en  eut  pas  dès  lors  de  plus  éclatant.  Plus 
tard,  pour  exprimer  l'admiration  que  lui  causaient  les 
Pensées,  Tillemont  disait  :  «  Ce  dernier  écrit  a  surpassé 

ce  que  j'attendais  d'un  esprit  que  je  croyais  le  plus  grand 
qui  eût  paru  en  notre  siècle  ̂ .  Les  témoignages  .  de 

madame  de  Sévigné  et  ce  qu'elle  r  iconte  de  Boileau  dispu- 
tant contre  un  jésuite  sur  les  Provinciales  sont  choses 

trop  souvent  citées  pour  que  je  les  cite  encore;  je  me 

contente  d'y  renvoyer  '    Voltaire  dit  tenir  de  l'évêque 

paroissiale  Saint-Paul  Sa'.r.t-Louis),  éd/ie  rf«  dépouilles  des  peuples, 
in  siip''tha  illa  sancti  Ludomci  ecclesia  populi  extructa  spoiiia.  » 

Comme  l'église  avait  été  bâtie  par  Louis  XIII  et  par  Richelieu 
(c'est  Ri'helicu  qui  fit  les  frais  du  portail),  les  mots  sotilignés  paru- 

rent contenir  une  offense  au  roi  et  à  son  ministre.  Dne  note  de  la 

seconde  Lettre  se  rapporte  au  chancelier  Séguier  voir  ci-iles-ouj 
p.  29,  no  2)  ;  or  le  chancelier  Séguisr  avait  été  ministre  de  Louis  XIII, 

1.  Sur  le  livre  du  pt^'re  Daniel,  voir  Port-Roijal,  tome  III,  pag'S  151 
et  154,  et  au*si,  p.  (!4. 

■i.  hort -Royal,  t.  III,  p.  311. 
3  Lettre  du  "^1  décembre  1089  et  autres.  Et  surtout,  Lettrf 

du  JS  janvitT  1690.  Il  faut  remarquer  que  bs  Provinciales  ilaiant 

alors  de  plus  de  trente  ans,  cela  ôte  au  discours  de  Boileau  ce  qu'il 



DES  PROVIiNCIAVES  EN  GÉNÉRAL.  LIX 

de  Liiçon,  fils  de  Bussy,  «  qu'ayant  demandé  à  M.  de 

Meaux  quel  ouvrage  il  eût  mieux  aimé  avoir  fait  s'il 
n'avjlit  p.is  fait  les  siens,  Bossuet  lui  répondit  :  Les 

Lettres  provinciales  *.  »  Et  Bossuet  lui-même  n'a-t-il  pas 
dit,  en  propres  termes,  dans  un  petit  écrit  composé 

pourrinstniclion  du  jeune  cardinal  de  Bouillon  :  «  J'es-I 
lime  les  Lettres  au  provincial^  dont  quelques-unes  ont 
beaucoup  de  force  et  de  véhémence,  et  toutes  une 
extrême  délicatesse  •.  »  La  Bruyère,  voulant  exprimer 
celt3  idée  que  la  mort  égale  les  esprits  comme  elle  égale 

les  conditions,  écrivait  qu'alors  «  l'âme  d'Alain  ((lu'est- 
ce  qu'Alain  ?  est-ce  celui  de  V Ecole  des  femmes,  un  esprit 
simple  jusqu'à  la  bêtise  ?)  ne  se  distingue  plus  d'avec 
celles  du  grand  Gondé,  de  Richelieu,  de  Pascal.  »  Ce  sont 

là  les  trois  plus  fories  têtes,  en  divers  genres,  qui  lui  vien- 
nent à  la  pensée  3. 

Pascal  étant  mort  en  1G62,  la  postérité  a  commencé 

pour  lui  de  bonne  heure  ;  elle  l'a  mis  aussi  haut  que  pos- 

aurait  eu  de  blessant  si  on    avait  parlé   ainsi  à  un  jésuite  dans  la 
première  déroute  de  la  Société. 

1.  Siè'  le  de  Louis  XIV,  chapitre  xxxu. 
2.  Bossuet  écrivait  encore  dans  sa  Réponse  à  qii'dre  Lettres  dt 

monieiyneur  Varcfievêque  de  Cnmbrai  :  «  Pour  des  Lettres,  com- 

posez-en tant  qu'il  vous  plaira  :  div  erlissez  la  ville  et  la  cour;  f.iitca 
admirer  votre  esprit  et  votre  éloquence  et  ramenez  les  grâces  des 
Provinciales  ;  je  ne  veux  plus  avoir  de  part  au  spectacle  que  vous 
semblez  vouloir  donner  au  public.  »  {Œuvres  complètes,  t.  VIII, 
p.  387.) 

3.  Caractères:  de  l'Homme,  143.  La  phrase  complète  de  la 
Bruyère  est  celle-ci  :  a  Du  grand  Condô,  de  Richelieu,  de  Pascal  et 
de  Lingendes.  »  On  est  fort  étonné  de  ce  quatrième.  Je  crois,  quant 

\  moi,  que  Lingendes  ici  n'est  qu'un  chiffre,  qui  signifie  Bossuet. 
ta  Bruyère  ne  pouvait  nommer  Bossuet,  qui  n'était  pas  mort,  el 
pour  lui  garder  la  place  en  quelque  sorte,  il  prenait  le  nom  d'un 
rieil  orateur  de  la  chaire,  Jean  de  Lingendes,  connu  par  des  oraisons 
funèbres,  nom  chargé  seulement  de  fuire  entendre  à  qui  il  pensait; 
je  dis  dq  le  faire  entendre  à  ceux  qui  ont  des  oreilles,  buivant 

l'express  in  le  l'Écriture.  {Marc^  iv,  23,  etc.) 
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sible,  et  cela  pour  les  Provinciales  aussi  bien  que  pour 

les  PenséfS.  Yollaire  a  dit  celle  fois  ce  qu'il  fallail  dire, 

el  il  n'y  a  qu'à  répéler  après  lui  :  «  Toutes  les  sorles 

d'éloquence  y  sont  renfermées  '.  »  En  1768,  après  la 
suppression  des  jésuites  en  France,  il  ajoutait  celle 

phrase  :  «  Elles  ont  beaucoup  perdu  de  leur  piquant' 
lorsque  les  j<^suiles  ont  été  abolis  et  les  objets  de  leurs 
disputes  méprisés.  »  On  pourrait  dire  que  depuis  1768 

les  jésuites  ont  reparu  et  qu'ils  ont  trouvé  Ig  moyen  de 
rajeunir  les  Provinciales.  Il  est  vrai  cependant  que,  quoi- 

qu'elles ne  soient  pis  aujourd'hui  moins  aiimirées,  elles 
sont  lues  moins  avidement  qu'autrefois.  Aussi  bien  il  en 

est  ainsi  de  tous  les  chefs-d'œuvre.  Le  plaisir  de  surprise 

que  cause  d'abord  la  nouveauté  du  talent  et  celle  de  cer- 

tains effets  s'use  à  la  longue.  El  puis  nous  sommes  main- 
tenant à  plus  de  deux  cents  ans  de  Pascal  etde  son  public, 

et  il  y  a  des  choses  que  nous  ne  voyons  plus  comme 

ils  les  voyaient.  Dans  les  premières  Leltres,  les  débats 

sur  la  grâoe  ne  nous  touchent  guère,  et  les  discussions 

quasi  juridiques  des  deux  dernières  moins  encore.  Dans 
les  autres  même,  nous  ne  nous  passionnons  pas  toujours 

de  la  même  manière  que  Pascal.  Nous  sommes  choqués 
de  certains  accents  de  fanatique  ou  de  sectaire.  Quand 

nous  l'enlendons  parler  sérieusement  des  sorciers  et  du 
diable  (Lettre  8),  cela  nous  fait  peine.  Nous  nous  attris- 

tons quand  il  se  montre  dupe  du  miracle  de  la  sainte 

épine,  et  nous  assure  que  la  guérison  de  la  petite  Perier 

est  la  voix  même  de  Jésus-Christ,  ji  celle  voix  sainte  el 

terrible,  qui  étonne  la  nature  et  qui  console  l'Église 
(Lettre  46)  ̂.  »    Tout  cela  sent  encore  le  moyen  âge, 

I.  Siècle,  dp  Louis  XIV,  cliap.  xxxii  (17  6). 
5.  Sur  le  miracle  de  la  sainte  épine,  Toir  mes  Penséei  de  Pascal, 

t.  I,  p.  Lxxtii  et  cviii. 
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dont  celle  belle  langue  pourtanl  esl  déjà  si  loin.  Pascal 
esl  un  génie  du  niênne  ordre  que  Démoslhène  par  la 
logique  passionnée,  mais  Démoslhène  ne  parlait  pas 
théologie,  et  son  éloquence  esl  comprise  des  hommes  de 
tous  les  temps. 

El  cependant  c'esl  bien  un  esprit  nouveau  qui  souffle 
dans  les  Provinciales  ei  qui  leur  a  donné  tant  de  puissance. 

Nu!  n'a  plus  conîribtié  quePascal  à  nous  affranchir  de  ces 
influences  du  passé  dont  il  n'est  pas  entièrement  dégagé 
lui-même.  Ce  besoin  de  netteté  el  de  lumière  qu'il  porte 
jusque  dans  la  théologie,  celte  indépendance  à  l'égard  de 
l'autorité  même  spirituelle,  ce  sentiment  si  vif  du  ridicule 
et  cette  antip  ithie  à  l'égard  de  la  sottise  et  delà  bassesse, 
cet  amour  piofcnd  du  vrai  el  de  l'honnête,  voilà  ce  qui  a 
fait  des  Provinciales  un  chef-d'œuvre  tout  à  fait  à  pari 
et  une  époque  dans  noire  liltéiature.  L'esprit  français, 
apiès  s'être  éveillé  avec  tant  d'éclat  à  la  grande  date  de 
la  Renaissance,  avait  été  arrêté  dans  son  travail  par  les 

mii-ères  auxquelles  le  pays  tomba  en  proie.  La  France 

ne  trouve  alors  la  paix  que  lians  l'obéissance  ;  mais  dans 
celte  paix  elle  se  recueille,  et  sous  l'influence  de  la  grande 
lillérature  du  siècle  précédent,  elle  prépare,  conduite 

par  Descaries,  l'émancipation  du  siècle  suivant.  Pascal 
se  place  au  premier  rang  parmi  ces  préparateurs  de 

l'avenir.  L'auteur  des  Provinciales  esl  bien  le  même  qu 
écrit  dans  les  Pensées  :  «  La  raison  nous  commande  biei 

plus  impérieusement  qu'un  maître;  car  en  désobéissa^ 
à  Tun,  on  esl  malheureux,  et  en  désobéissant  à  l'autre,  oj 
est  un  sot.  »  Quand  il  mêle  à  celle  ferme  raison  des  illu 

sions  et  des  chimères  théologiques,  nous  les  lui  pardon 

nous  parce  qu'il  esl  malade,  et  surtout  parce  qu'ellei 
tiennent  chez  lui  aux  st  niiments  les  plus  élevés.  Si  le 

jansénisme  a  éfé  une  secte,  c'était  celle  des  âmes  les 
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plus  ardentes  et  les  plus  saintes,  de  ceux,  comme  dit 

l'Écriture, qui  n'ont  pas  ûéchi devant  Baal(I  Rois,  xix,  18), 
qui  se  sont  opiniâtres  à  rêver  et  qui  rêvent  peut-être 

encore  à  l'heur©  qu'il  est  une  I^glise  intelligente  et  géné- 
reuse, et  la  France,  qui  depuis  longtemps  a  renoncé  i 

les  suivre,  n'a  pas  cessé  de  les  respecter.  Voilà  les  prin- 
tipes  qui  ont  mis  dans  l'éloquence  des.  Provinciales  une 

vertu  que  le  temps  n'use  pas  et  qui  s'y  sent  toujours.' 
On  écrivait  dernièrement,  en  relevant  ce  qu'on  appe- 

lait les  qualités  juridiques  de  Pascal  dans  \es  Provinciales  : 

«  C'est  un  avocat,  à  qui  Port-Royal  a  remis  un^dossier, 
qui  le  d»^pouille  et  le  déi)rouille,  a  la  rispostc  vive,  plaide 
clairement  et  discute  serré.  »  Gela  est  s[)irituellemenl 

dil,  pourvu  qu'on  ajoute  que  cet  avocat  est  d'une  espèce 
fort  rare,  aussi  convaincu  et  aussi  louché  que  ses  clients, 

ou  plutôt  les  dépassant  de  beaucoup  par  l'éneigle  de  sa 
conviclion,  l'ardeur  de  sa  pussion,  la  sincérité  et  la  con- 

science de  toutes  ses  démarches,  de  sorte  qu'ils  ne  le 
suivront  pns  jusqu'au  bout  dans  son  zèle  pour  la  cause 

qu'il  a  plaidée.  Il  ne  faut  [las  oublier  que  la  pièce  fa- 
meuse publiée  par  Condorcet,  que  Pascal  portait  con- 

slaaiment  dans  la  doublure  de  son  habit,  ce  mémento 

d'une  vision  qui  l'avait  précipité  dans  l'amour  de  Dieu, 
est  antérieure  de  plus  d'un  an  aux  Provinciales .  L'élo- 

quence puisée  à  de  telles  sources  n'est  pas  ce  qu'on  en- 
tend d'ordin  lire  par  une  éloquence  d'avocat. 

Sainte-Beuve  s'est  plaint  que  la  grâce  y  manque,  au 
sens  profans,  bien  entendu,  au  sens  grec  *;  mais  en 
rérité,  qu'aurait  à  faire  la  grâce  dans  cette  défense  éner- 
çique  de  la  dignité  humaine?  Alceste  non  plus,  dans 

Molière,  n'a  pas  la  "race.  Pour  ceux  qui  livrent  de  tels 

1.  PorI -Royal,  tome  IIî,  page  55.  Voir  cependant  une  phrase  da 
t!ossiiet  citée  ci-dessus,  p.  ux,  n.  2. 
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combats,  la  grâce  suprême  est  la  vigueur,  et  celle-là, 

tout  le  monde  l'y  a  reconnue.  Cependant  Joseph  de 
Maistre  a  écrit  :  «  Aucun  homme  de  goût  ne  saurait  nier 

que  les  Provinciales  ne  soient  un  fort  joli  libelle  *.  »■ 
Quand  on  songe  que,  sous  le  poids  de  C3  libelle,  les 

jésuites  gisent  écrasés,  on  s'étonne  qu'il  se  soil  donné 
le  ridicule  de  parler  ainsi,  sans  s'apercevoir  qu'il  refaisait 
un  vers  de  Boileau  : 

A  mon  gré  le  Pascal  est  joli  quelquefois,  -'. 

Mais  il  y  a  certaines  gageures  que  les  plus  brillants  esprils 

ne  peuvent  soutenir  sans  s'exposer  à  dire  des  sottises. 
On  ne  trouve  pas  dans  les  Provinciales  ce  haut  vol  de 

'imagination  qui  nous  emporte  dans  les  Pensées:  mais 
M.  Janet  a  fait  récemment  le  parallèle  des  Provinciales 

et  Aq%  Pensées  de  manière  qu'on  ne  pense  pas  à  le  reîàre 
après  lui.  Je  n'y  ajouterai  que  celte  remarque,  que  les 
deux  monuments  sont  venus  dans  leur  ordre  naturel. 

Pour  s'élever  jusqu'à  la  grandeur  et  à  la  hardiesse  des 
Pensées,  il  fallait  que  Pascal  eût  fait  reconnaître  sa  force, 

et  que  lui-môme  il  en  eût  une  pleine  conscience.  C'est 

la  puissance  qu'il  a  exercée  dans  les  Provinciales  qui  lui 
a  ouvert  les  profondeurs  de  son  génie.  Après  son  écla- 

tante victoire,  et  quand  il  en  eut  fini  avec  ses  adversaires, 

il  n'y  avait  de  lutte  digne  de  lui  que  celle  de  Jacob,  lut- 
tant dans  la  nuit  contre  les  apparitions  d'en  haut.  C'est 

alors  qu'il  pousse  ces  grands  cris  :  «  Le  silence  éternel 
de  ces  espaces  infinis  m'effraie,  »  et  qu'il  plonge  avec  une 
passion  avide  dans  l'abîme  de  la  nature,  dans  celui  d 
la  mort,  dans  celui  du  doute.  Mais  il  s'était  d'abord  glo- 

1.  De  rËgli-e  galHcant,  livre  l",  cliap.  ix. 
2.  Le   personnage    de  Boileau    disait  :    le  Corneille   {Sat,    m, 

fers  183). 
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riensement  acquitté  des  lâches  de  la  vie,  et  de  son  devoir 

de  chrétien  et  d'honnête  homme.  Il  avait  commencé  par 
un  travail  d'Hercule,  celui  de  nettoyer  les  écuries 
d'Augias. 

Dans  l'histoire  des  Provinciales,  il  ne  faut  pas  oubliei 
qu'elles  ont  un  jour  inspiré   Racine,     qui  avait    ton/, 
l'esprit  qu'il  fallait  pour  profiter  des  leçons  de  Pascal.  Oc 
vit  ce  jour-là^un  disciple  de  Port-Royal  tourner  contre 

Port-Royal  la  verve  et  l'ironie  qui  dix  ans  plus  tôt  avaient 
)i   bien  servi  la  sainte  maison.  Nicole,  d;ms  une  polé- 

mique théologique  contre  un  adversaire  qui  se  trouvait 

avoir  fait  des  pièces  de  théâtre,  s'était  emporté  à  une 
invective  contre  les  poètes  de  Ihi^âtre.  qu'il  traitait  d'em- 
poisonnew's  publics  et  de  gens  horribles  parmi  les  chrétiens. 

Le  jeune  Racine,  qui  n'était  pas  en  cause,  avec  l'irritabi- 
lité des  poètes,  une  irritabilité  toute  féminine,   se  sentit 

d'autant  plus  blessé  que  sa  conscience  délicate  n'était 
peut-être  pas  bien  tranquille  ;  et  puis  il  n'était  pas  encore 
entré  dans  la  gloire,  car   cela  se  passait  avant  l'éclat 
à'Andromague.  Il  prit  la  plume  de  Pascal;  il  n'avait  plus 
ù  craindre  de  trouver  eu  face  de  lui  Pascal  lui-même,  qui 
était  mort  depuis  quatre  ans,  et  lança  une  Lettre  des  plus 
vives  contre  les  petits  ridicules  du  jansénisme.  On  lui  ré- 

pondit, il  répliqua,  et  la  seconde  Lettre  valait  la  première. 

Toutes   les   deux  sont  très  piquantes,  mais   toutes  pi- 

quantes qu'elles  sont,  elles  ne  servent,  si  on  les  met  en 
comparaison  avec  Pascal,  qu'à  faire  éclater  la  supériorité 
de  son  génie.  Je  dirais  volontiers  qu'elles  sont  aux  Provin- 

ciales ce  que  sont  les  Plaideurs  aux  comédies  de  Molière. 

Gela  est  plein  d'esprit  et  de  gaîlé,   mais  cela  ne  fait  pas 
^rand  mal.  Que  l'on  mette  en  face  de  ces  trois  actes  sur 
les  ridicules  de  la  justice  une  seule  scène  de  Molière, 
celle  où  Scapin  détourne  Argante  de   plaider.  Molière 
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pénètre  au  fond  des  choses,  et  il  n'a  pas  un  mot  qui  no 
morde;  tandis  que  la  comédie  de  Racine  est  aussi  inno 
;enle  que  charmante.  De  même  dans  ses  Lettres  Racine 

f  'egimLe  contre  Port-Royal,  mais  au  fond  il  l'aime  et  il  1» 
i  respecte  ;  il  le  dit  fort  bien  lui-môme  à  la  fin  de  !;« 

[seconde  :  «  Il  se  pourrait  faire  qu'en  voulant  me  dire  des 
Pnjures,  vous  en  diriez  au  meilleur  de  vos  amis.  »  11  l'a 
assez  montré,  puisqu'il  a  regretté  la  premièie  Lettre  el 
supprimé  la  seconde,  qui  n'a  été  connue  qu'après  sa 
mort.  Racine  donc,  un  moment  piqué  contre  les  maîtres 
de  sa  jeunesse,  ne  pouvait  égaler  Pascal  châtiant  les 
jésuites,  et  il  fallait  avoir  des  jésuites  à  châtier  pour 
écrire  les  Provinciales  '. 

Je  terminerai  par  une  réflexion  :  c'est  que  Pascal  n'a 
eu  d'autre  force  à  employer  contre  les  jésuites  que  sa 
cons(  ience  et  son  talent.  Celles  dont  disposent  les  gouver- 

nements, c'esl-à-dire  les  décrets,  les  expulsions,  les  ri- 
gueurs de  toute  espèce,  dont  les  jésuites  eux-mêmes 

usèrent  contre  leurs  adversaires  si  impitoyablement, 

n'étaient  pas  à  son  service.  Je  ne  l'en  plaindrai  pas; 
je  l'en  féliciterai  plutôt,  car  c'esi  lui  qui  s'est  trouvé 
avoir  les  meilleures  armes.  Je  crois  qu'on  peut  y  avoir 
confiance  et  que  les  Provinciales,  qui  ont  si  bien  dé- 

fendu dans  le  passé  la  liberté  de  l'esprit  français,  peu- 
vent suffire  encore  aujourd'hui  à  celte  défense.  Qu'on 

les  relise;  qu'on  y  ajoute,  au  besoin,  des  appendices; 
mais  qu'on  n'oublie  pas  que  le  jésuitisme  est  chose  qui 

1 .  Ce  mot  de  châtier  m'est  suggéré  par  Pascal  lui-même  :  «  Et 
les  auteurs  d'un  écrit  diffamaioire...  sont  condamnés  par  le  pape 
.\drien  à  être  fouettés,  mes  révérends  pères,  flagellentw,  tant 

l'Église  a  toujours  été  éloignée  des  erreurs  de  votre  doctrine,  »  etc. 
N'est-il  pis  vrai  que  ce  vocatif,  mes  révérends  pères,  ainsi  placé 
entre  deux  virgules,  fait  tomber  le  fouet  du  pape  Adrien  sur  .leuri 
épaules  mêmes? 4. 
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niî  peut  6lre  vaincue  et  détruite  au  dehors  que  si  elle 

l'est  d'abord  dans  les  esprits  :  et  on  n'agit  sur  les  esprits 
que  par  la  piirole,  c'esl-à-dire  par  la  raison.  La  parole 
et  la  raison  sont,  y  l'.rm%hi-^  liisr.!  pi7HTU5'(«fi  ;  seulement 

elles  n'ont  toute  leur  puissance  que  dans  ie  milieu  de  la 
liberté». 

1.  Je  n'ai  touclié  de  l'histoire  des  jésuites,  dans  la  période  môme 
que  j'embrassais,  que  ce  qu;  «e  rappori-f  aux  Provinciales .  Pour  le 
reste,  je  renvoie  au  très  bon  livre  de  J.  Huber,  de  Munich,  trad.Ul 
par  Alfred  Marchand,  1875  (liSralrie  Fischbacher). 
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On  a  vu  dans  llntroduclion  l'histoire  des  Cinq  propositions, 

comment  elles  furent  condamnées  en  1653  par  une  bulle  d
'In- 

nocent X,  et  comment  les  partisans  de  Jansénius,  et  parlicu- 

lièrement  messieurs  de  Purt-Royal,  continuèrent  de  soutenir 

la  doctrine  de  VAugustinus,  qu'ils  refusaient  de  reconnaître 

dans  les  propositions  condamnées.  Leurs  adversaires  les 
 tin- 

rent dès  lors  pour  hérétiques.  Le  13  janvier  IG55.  le  duc  de 

Liancourt  '  se  vit  refuser  l'absolution  par  un  prêtre  de  Saitit- 
Sulpice  comme  fauteur  d'hérétiques,  parce  que  sa  petile-fllle 
était  élevée  au  monastère  de  Port  Royal.  Le  fameux  docteur 

Antoine  Arnauld  écrivit  à  celte  occasion  une  L'ttreà  une  per- 
sonne de  condition,  qui  était  une  défense  du  Jansénisme  ;  cette 

lettre  suscita  des  répliques  auxquelles  il  répliqua  lui-même 

par  une  Seconde  lettre  à  un  duc  et  pair.  Deux  propositions  con- 
tenues dans  cette  lettre  furent  dénoncées  à  la  Faculté  de  théo- 

logie, et  celle-ci  instruisit  l'afîaire  aussitôt,  malgré  une  très 
vive  opposition.  Le  débat  qui  s'ouvrit  devant  la  Faculté  fut 
quelque  chose  d'analogue  aux  plus  vifs  débats  politiques  de 
nos  temps  modernes  et  souleva  de  même  toutes  les  passions 

voirie  Poit-R-yal  de  Sainte-Beuve,  t.  H,  p.  526  et  suivantes). 
La  première  des  deux  propositions  dénoncées  fut  condamnée 

dans  la  séance  du  14  janvier.  C'est  alors  que  Pascal  écrivit  sa 
première  Lettre. 

Voici  ce  qu'on  lit  à  ce  propos  dans  les  Mémoires  de  Map. 

1.  Plus  exftctemetit,  M.  da  Liancourt,  duc  de  la  Rocbe-Guyon. 



1  AVERTISSIiMENT 

guérite  Perier:  «Ce  fut  M.  Pascal  qui  attaqua  la  morale  der> 

Jésuites  en  1656,  et  voici  comment  il  s'y  engagea.  Il  était  all( 
à  Port-Royal  des  Champs  pour  y  passer  quelque  temps  eii 

retraite,  comme  il  faisait  de  temps  en  temps.  C'était  alors 
qu'on  [c'est-à-dire:  c'était  lorsqu'on]  travaillait  en  Sorbonn^ 
k  la  condamnation  de  M.  Arnauld,  qui  était  aussi  à  Port-Royal 

Tous  ces  messieurs  le  pressaient  d'écrire  pour  se  défendre, 
et  lui  disaient:  Est-ce  que  vous  vous  laisserez  condamner 
comme  un  enfant  sans  rien  dire?  Il  fit  donc  un  écrit,  lequel 

il  lut  en  présence  de  tous  ces  messieurs,  qui  n'y  donnèrent 
aucun  applaudissement.  M.  Arnauld,  qui  n'était  point  jaloux 
de  louanges,  leur  dit:  Je  vois  bien  que  vous  trouvez  cet  écrit 
mauvais,  et  je  crois  que  vous  avez  raison  ;  puis  il  dit  à 
M.  Pascal  :  Mais  vous,  qui  ôles  jeune,  vous  devriez  faire 
quelque  chose.  M.  Pascal  fit  la  première  Lettre,  la  leur  lut; 

.M.  Arnauld  s'écria  :  Cela  est  excellent;  cela  sera  goûté;  il 

faut  le  faire  imprimer.  On  le  fit,  et  cela  eut  le  succès  qu'on  a 
vu  :  on  continua,  etc.  * .  » 

La  Lettre  parut  avec  le  titre  suivant  :  Lettre  écrite  à  un  Pro- 
vincial par  un  de  .ses  amis,  sur  le  sujet  des  disputes  présentes  de 

a  Soi  bonne.  Six  jours  après  parut  une  Seconde  Lettre  écrite  à 

un  Provincial  par  un  de  ses  amis,  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  la 
xième.  On  verra  plus  tard  comment  la  onzième  fut  inti- 

ulée  :  Onzième  Lettre  écrite  par  l'auteur  des  Lettres  au  Provincial 

aux  révérends  Pères  Jésuites,  et  il  en  fut  de  môme  jusqu'à  la 
seizième.  La  dix-septième  est  intitulée  :  Dix-septième  Lettre 

écrite  par  l'auteur  des  Lettres  au  Provincial  au  révérend  Père 
A>mat  Jésuite.  Même  titre  pour  la  dix-huitième  et  dernière. 
Chaque  Lettre  formait  une  feuille  in-quarto. 

L'usage  s'était  sans  doute  répandu  dans  le  public  d'appelei 
ces  Lettres,  pour  abréger,  les  Provinciales,  malgré  l'impro- 

priété de  l'expression  *.  Ce  titre  fut  mis  en  tête  d'un  RecueL 

1.  Lettres,  opu-^cu/es  et  mémr-ires  de  M"*  Pe^'ier,  etc. ,  publiés  par» 
P.  Faugère,  i845,  p.  460.  Sainte-Beuve,  en  raccntant  celte  scène,  fait 
dire  à  Arnauld  :  «  Mais  vous  qui  êtes  jeune,  qui  êtes  curieux  b^  je 

ne  sais  d'après  quelle  source.  Port-Royal,  t.  U,  p.  537. 
1.  Racine,  plus  improprcmei-t  encore,  appelle  Tauieur  le  provin- 

tiai  {Première  Letire  à  MM.  de  Port-Royal),  comme  si  le  tilre  étaii 
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des  18  lettres,  publié  en  1657,  où  chaque  Lettre  garde, sa 
pagination  séparée. 

Le*  Lettres  étaient  anonymes,  et  l'auteur  demeura  inconnu 
un  certain  temps.  Le  Recueil  de  1637  parut  avec  ce  titre  ; 
Les  Provinciales,  ou  Lettres  écrites  par  Louis  de  Montalte  à  un 
Vromncial  de  ses  amis  et  aux  révérends  Pères  Jésuites  sur  le  sujefé 

de  la  morale  et  de  la  politique  de  ces  Pères,  Cologne  '.  Le  nom 

de  Montalte  rappelle  évidemment  l'Auvergne  et  le  Puy-de- 
T>ôme  ;  mais  pourquoi  Louis?  Je  n'en  sais  rien  :  tout  ce  que 
je  puis  dire  est  que  ce  prénom  élail  celui  d'un  neveu  de  Pascal, 
Louis  Perier,  un  enfant  de  moins  de  six  ans  (né  le  27  sep- 

tembre 1651),  dont  sa  sœur  nous  dit  :  «  Il  parut  dans  sa  plus 
tendre  enfance  un  esprit  enjoué  et  bouflbn,  tournant  tout  ce 

qu'on  voulait  lui  faire  apprendre  en  plaisanterie^.  » 
En  la  même  année  1057,  parurent  deux  éditions  in-12  des 

Provinciales,  entre  lesquelles  la  seconde  diffère  de  la  première 

par  d'assez  nombreuses  corrections,  portant  seulement  sur 
les  trois  premières  Lettres,  et  qui  ont  passé  dans  les  éditions 
postérieures. 

Les  Jésuites  avaient  essayé  de  répondre  aux  Provinciales, 

à  mesure  qu'elles  paraissaient,  en  lançant  de  leur  côté  des 
feuilles  volantes,  qui  furent  moins  heureuses  que  celles  de 
Pascal.  En  1658,  ils  les  réunirent  en  un  volume  in- 12  intitulé  : 
liéi'Onses  aux  Lettres  Provinciales  publiées  par  le  secrétaire  de 

Port-Royal  contre  les  Pérès  de  la  compagnie  de  Jésus  sur  le  sujet 
de  la  morale  des  dits  Pérès.  Liège  ̂ . 

La  même  année,  parut  une  traduction  latine  des  Provin- 

ciales intitulée  :  Ludovici  Mimtaltii  litteiœ  provinciales  *  de 
morali  et  polilica  Jesuiturum  disciplina  a  WlWlmo  Wendrockio 

Lettres  d^un  provincial.  Madame  de  Sévigné  disait:  les  Petites  Lettres. 
Voir  sa  lettre  du  21  décembre  l6'<9. 

1.  Les  Réponses  des  jésuites  disent,  p.  40,  que  c'est  en  Hollande 
<)ue  ce  recueil  fut  imprim»-  «  sous  le  nom  de  Cologne.  » 
2.  Marguerite   Perier,  dans  les  Lettres,  opuscules,  etc.,   p.  4'-'8. 
è.  Pourquoi    à  Liège  ?  peut-être  parce  qu'à  la  suite  de  la  Seizième 

Provinciale,    le    gouvernement  avait  fait  défense  à  Paris   de  rien 

imprimer  d'une  part  ni  de  l'autre  f-ur  ces  matières.  Réponses  aux 
Lettres  provinciales,  p.  5:5. 

4.  Le  prseloquium  se  sert  du  mot  epts/o/«,qui  me  parait  plus  latin. 
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salisburgensi  thcologo  e  gnllica  in  latinam  linguam  transhlsB 
(t  tkeidogis  notis  illuslratœ,  quibiis  tum  Jemitantm  adversui 

Montaltium  criminationes  repelluntia',  tum  praeciyua  theologisi 
moralis  capita  a  novorum  casuistarum  corruptelis  vindicantur. 
Cotuniae.  Cet  ouvrage!  est  de  Nicole.  Sur  les  608  pages  dont  se 

compose  le  volume,  271  seulement  sont  occupées  par  la  tra- 
duction. Tout  le  reste  est  rempli  par  des  explications  ajoutées 

aux  F. ('tires  de  Pascal. 

Enfin  en  1659  fut  publiée  une  édition  in-8''des  Provinciales ^ 
toujours  datée  de  Cologne,  où  toutes  les  Lettres  présentent  des 

modifications  ou  corrections  du  mémegenre  que  celles  qu'une 
édition  de  I6î)7  avait  données  pour  les  trois  premières.  C'est 
ce  texte  modifié  qui  a  été  reproduit  dans  toutes  les  éditions 

postérieures,  jusqu'en  1867. 
C'est  en  1807  que  A.  Lesieur  a  publié,  à  la  librairie  Hg- 

chette,  le  Texte  primitif  des  Lettres  Provinciales,  d'après  un 
exemplaire  111-4»  des  Lettres  détachées  qu'il  avait  entre  Icj 
mains  *. 

L'édition  de  l6o9  ayant  été  faite  du  vivant  de  Pascal,  et 
ainsi  avouée  par  lui,  il  semble  d'abord  qu'elle  doit  faire  auto- 

rité, et  qu'il  faut  donner  les  Provinciales  au  public  telles  que 
lui-même  a  voulu  qu'elles  fussent  corrigées.  Mais  ce  n'est 
pas  précisément  ici  un  livre  revu  par  son  auteur;  c'est  plutôt 
Port-Royal  que  Pascal  qui  publie  le  livre,  et  qui,  en  modifiant 

de  légères  incorrections,  ou  des  expressions  qui  n'ont  pas 
parv  assez  discrètes,  est  surtout  préoccupé  de  ne  pas  donner 

prise  aux  adversaires  :  c'est  une  révision  politique  et  non 
littéraire.  Les  Provinciales  sont  comme  des  articles  de-jour- 

naux, qui  appartiennent  plutôt  au  journal  qu'à  l'auteur 
même*.  Dans  ces  conditions,  il  m'a  paru  qu'aujourd'hui  le 
texte  primitif  doit  être  préféré,  et  qu'il  y  a  un  véritable  inté- 

rêt historique  à  donner  les  Provinciales  telles  qu'elles  ont 
paru  d'abord  et  qu'elles  ont  produit  leur  effet. 

1.  Le  nom  de  Lesieur  ne  figure  pas  sur  le  titre,  mais  il  a  sisnô 
l'Averti:>sement. 

2.  Ui  Auer'issemenl  placé  en  tôte  des  éditions  de  1657  n'est  pas 
de  l'ascal,  mais  de  Nicole  ;  il  te  retrouve  dans  celle  de  1659. 
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M.  Auguste  Molinier  prépare  en  ce  moment  môme  une  édi- 

tion da  texte  primitif  des  Provinciales,  reproduit  fidèlement 

'usque  dans  son  orthographe.  On  sait  que  M.  Molinier  a  déjà 
ionné  (1877-79)  une  édition  des  Pensées,  où  il  a  rectifié  en  un 

grand  nombre  de  passages  le  texte  publié  par  M.  Faugère, 

que  les  éditeurs  venus  depuis  (et  moi  entre  antres)  n'avaient 

fait  que  reproduire.  J'ai  signalé  le  mérite  et  le  prix  de  la  révi- 
sion de  M.  Molinier  dans  un  article  de  la  Retue  politique  et 

littéraire  du  24  mai  1879,  et  je  l'ai  mise  à  profitdans  la  3«  édi- 

tion de  mes  Pensées  de  Pascal,  qui  va  paraître.  M.  Moliniei 

a  bien  voulu  me  donner  communication  de  son  texte  des 

Provinciales,  et  me  permettre  de  m'en  servir  pour  établir  le 

mien.  Du  reste,  pour  les  trois  Lettres  que  je  publie,  ce  texte 

ne  difTère  pas  sensiblement  de  celui  de  Lesieur. 
On   a  vu  que    les  Jésuiles,  dans    leurs  Réponses,    app 

lent    l'auteur    des    Provinciales   le   secrétaire   de   Port-Roy 
Pascal  a    déclaré  expressément,    dans  la  16^  et  dans  la  t 

Lettre,  qu'il  n'est  pas  de  Port-Royal.  C'est  ce  qu'il  me  reste  à 
expliquer. 

Port-Royal  était  proprement  une  abbaye  de  femmes,  située 
prèsdeChevreuse,  et  datant  du  commencement  du  xui«  siè- 

cle. Elle  relevait  de  l'abbé  de  Citeaux  ̂   Sous  Henri  IV,  M.  Ma- 
rion,  avocat- général,  en  faveur  auprès  du  roi,  obtint  de  lui, 

de  l'abbé  de  Citeaux  et  de  l'aDbesse  de  Port-Royal  que  celle- 
ci  demandât  et  reçût  pour  coadjutrice  une  enfant  de  sept  ans, 
fille  de  son  gendre,  le  célèbre  avocat  Arnauld.  La  coadjutrice 

devint  abbesse  à  onze  ans,  et  celte  abbesse,  si  peu  religieuse- 

ment nommée,  fut  l'illuslre  Mère  Angélique.  A  partir  de  ce 
moment,  Port-Royal  fut  sous  l'inlluence  de  la  famille  Arnauld, 
c'est-à-dire  qu'il  fut  l'ennemi  di3s  Jésuites.  Arnauld,  avocat 

de  premier  ordre,  s'était  surtout  illustré  parle  plaidoyer  qu'il 
fit  en  1594  pour  TUniversité  de  Paris,  qui  demandait  au  par- 

lement l'expulsion  des  Jésuiles,  à  l'occasion  de  l'atteniat  de 
Pierre  Barrière,  leur  élève.  11  eut  vingt  enfants,  parmi  les- 

1.  En  1627,  par  un  bref  du  pape,  Port-Royal  fut  soustrait  â  l'au- 
torité de  l'abbé  de  Citeaux,  et  placé  sous  celle  de  l'ordinaire,  c'est- 

à-dire  de  l'archevêiiue  de  Paris. 
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quels  deux  filles  abbesses  de  Port-Royal  et  quatre  autres  qui  j 
furent  religieuses  :  il  eut  encore  six  petilcs-fllles  qui  de- 

vinrent religieuses  à  Porl-Royal.  Madame  Ariiauld  elle-mônie 
entra  au  monastère  après  la  mort  de  son  mari. 

Arnauld  d'Andilly,  l'aîné  des  enfants  d'Arnauld,  s'étant  lié 
avec  l'abbé  de  Saint-Gyran,  le  mit  en  rapport  avec  sa  laniille, 
y  compris  l'abbesse  de  PortrRoyal;  quinze  ans  après,  Saint- 
Cyran  devenait  directeur  du  monastère.  Or  Saint-Cyran  éta  1 

l'ami  de  Jansénius  depuis  leur  première  jeunesse  et  parta- 
geait toutes  ses  pensées.  Le  jansénisme  prit  ainsi  possession 

de  Port-Royal  (1636). 

Madame  Le  Maître,  une  des  filles  d'Arnauld,  forcée  par  la 
conduite  de  son  mari  de  se  séparer  de  lui,  s'était  retirée  dans 
la  maison  de  Port-Royal,  où  elle  finit  par  devenir  religieuse 

quand  elle  fut  veuve.  Elle  eut  des  fils  dont  l'aîné,  le  célèbre 
avocat  Antoine  Le  Maître,  im  pleine  jeunesse  et  sur  le  chemin 
de  la  fortune  et  des  honneurs,  prit  tout  à  coup  (en  1638)  la 
résolution  de  se  séparer  du  monde  et  de  vivre  dans  la  retraite, 
où  un  de  ses  frères  voulut  le  suivre.  Comme  ils  ne  savaient 

d'abord  où  se  retirer,  madame  Le  Maître,  qui  habitait  alors 
à  Port-Royal  de  l'aris  *,  eut  l'idée  de  faire  bâtir  un  petit 
logis  extérieur  attenant  au  monastère,  pour  y  établir  ses  fils. 

D'autres  se  joignirent  à  eux  dans  la  suite.  Ils  vivaient  là 
conslan)ment,  associés  aux  intérêts  delà  communauté,  et  la 
servaient  de  diverses  manières;  ils  recueillirent  de  jeunes 

garçons  qu'ils  instruisirent.  Ce  sont  là  ceux  qu'on  appela  les 
solitaires  de  Port-Ro\al,  ou,  ces  messieurs  de  Porl-Royal. 

Très  peu  de  temps  après,  les  solitaires  s'établirent  à  Port- 
Royal  des  Champs,  où  la  place  ne  manquait  pas,  puisque  les 

religieuses  en  étaient  sorties  2.  J'arrive  à  Pascal. 
11  était  janséniste  depuis  i646,  et  c'était  assez  déjà  pour  lui 

faire  un  lion  avec  Port-Royal.  Il  ne  tarda  pas  à  être  mis  en 

1 .  En  1626,  la  communauté  avait  aclieté  un  hôtel  à  Paris  rue  Saint» 

Jacques,  où  elle  s'était  transférée.  On  distingua  dès  lors  Port- 
Hiiyal  des  Champs  et  Port-Hoyal  de  Paris 
2  Une  partie  y  rentra  en  1648,  et  on  dut  faire  de  nouveaux  bi- 

timeiits  pour  les  messieurs. 
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(rapport  avec  M.  Singlin,  direcleur-du  monastère  après  Saint- 
€yran.  Sa  sœur  Jacqueline  se  mit  elle-môme  sous  la  direc- 

tion de  M.  Singlin,  et  appartint  dès  lors  à  Port-Royal  par 

J'inLenlion,  quoiqu'elle  n'ait  pu  y  entrer  comme  religieuse 
qu'après  la  mort  de  son  père  en  1052.  Dès  lors  Pascal  tint  à 
i^ort-l{oyal  de  bien  près,  (nais  il  n'y  vivait  pas  et  n'était  pas 
de  la  maison  ;  on  ne  peut  pas  le  compter  parmi  les  solitaires. 

11  allait  seulement  de  temps  en  temps  à  Port-Hoyal  des  Champs 

ei:  retraite,  comme  on  l'a  vu  dans  le  récit  de  Marguerite Perier. 

Ce  n'était  pas  la  première  fois  que  Pascal  avait  ad'aire  aux 
Jésuites  et  qu'il  s'escrimait  contre  eux  par  des  lettres.  Sainte 
Beuve  a  rappelé  bien  à  propos  comment  près  de  dix  an» 

auparavant,  dans  un  temps  où  Pascal  ne  s'occupait  guère 
que  de  sciences,  il  avait  trouvé  les  Jésuites  sur  son  chemin, 

•et  particulièrement  un  certain  P.  JNoël,  qui  se  montra  ridicule 

par  l'esprit  et,  dans  la  conduite,  à  la  fois  insolent  et  faux, 
■^ascal  nelui  répondit  pas  directement,  mais  le  père  de  Pascal 
écrivit  pour  le  compte  de  son  fils  au  P.  Noël,  et  Sainte-Beuve 

a  relevé  dans  sa  lettre,  une  phrase  qu'il  a  appelée  prophé- 
tique :  «  El  certainement,  mon  père,  quoique  je  ne  sois  pus 

assez  heureux  pour  avoir  le  bien  de  votre  connaissance,  je 

ne  puis  vous  dissimuler  que  vous  l'avez  été  beaucoup,  de 
vous  commettre  en  style  d'injures  contre  un  jeune  homme, 
qui  se  voyant  provoqué  sans  sujet,  je  dis  sans  aucun  sujet, 

pouvait,  par  l'amertume  de  l'injure  et  par  la  témérité  de 
l'âge,  se  porter  à  repousser  vos  invectives,  de  soi  très  mal 
établies,  en  termes  capables  de  vous  causd-  un  éternel  repentir.  » 
Et  Cousin  écrivait  à  son  tour  après  Sainte-Beuve  :  «  il  ne 
faut  pas  croire  que  les  Lettres  provinciales  aient  été  son  coup 

<l'essai  en  ce  genre;  il  faut  lire  sa  lettre  au  P.  Noël  Jésuite,  de 
1647,  sur  le  vide  '  ;  surtout  celle  à  M.  Le  Pailleur,  de  la  môme 
année  et  sur  le  môme  sujet,  et  celle  encore  à  M.  de  Hibeyre 

de  1  ()o  i .  On  y  rencontre  déjà,  avec  une  dialectique  merveillcu- 

1.    11  s'agit  ici  d'une  lettre  antérieure  à  l'écrit  dont  se  plaignait 
le  père  de  Pascal. 

B 
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sèment  simple  et  évidente,  une  malice  tempérée  par  la  grâce, 
et  en  germe  toutes  les  qualités  parvenues  à  leur  perfection 

dans  les  Provinciales  '.  »  —  J'entre  maintenant  dans  l'élude 
de  la  première  Lettre 

Pascal  s'y  prononce  d'abord  vivement  pour  le  dire  d'Arnauld 
Vt  des  Jansénistes,  que  les  Cinq  propositions  ne  sont  pas  dans 

iansénius.  11  va  jusqu'à  écrire  :  «  Je  n'ai  encore  vu  personne 

jqui  m'ait  dit  les  y  avoir  vues.  »  Cela  paraît  bien  fort,  car  il 
ne  pouvait  guère  ne  pas  y  avoir  vu  lui-môme  la  première.  On 

lit  en  effet  dans  l'Awg'Wsimws,  II I^  partie,  chap.  xrii,  p.  <38,  se 
conde  colonne,  dans  l'édition  de  Paris,  16 il  :  «  Hacc  igitur 
omnia  plenissime  planissimeque  demonstrant  nihil  esse  in 
sancti  Augustin!  doctrine  certius  ac  fundatius  quam  esse 

quxdamp7'secei>ta,  quae  hominibusïwn  tantum  inlidelibus,  ex- 
cœcatis,  obduralis,  sed  Bdelibus  quoque  eljustis,  volentibus  ci 

conantibus  secundum  prsesentes  quas  habent  vires,  sunt  impos- 
sibilia;  déesse  quoque  gratiam  qua  fiant  possibilia.  »  On  retrou- 

vera dans  la  première  des  Cinq  propositions  tous  les  mots 

soulignés  (voir  l'Introduction).  Nicole  convient  formellement 
(p.  527  des  Litterae  provincial  s)  que  la  première  proposition 

tsl  liltéralemenl  dms  Jansénius  :  «  Nam  quinquc  proposi- 
tionum prima,  ciyws  umus  voces apud  Jansenium  reperiuntur...  » 

C'est  donc  aux  Cinq  propositions  prises  en  bloc,  eî  sans  s'ar- 
rêter à  la  première,  que  doit  s'entendre  ce  que  dit  ici  Pascal 

Du  reste,  la  bulle  d'Alexandre  VII,  du  16  octobre  1056,  ex- 

prime exactement  la  pensée  des  Jansénistes  :  «  Mais  d'autant, 
que  quelques  enfants  d'iniquité,  ainsi  que  nous  l'avons  appris, 
ont  l'assurance  de  soutenir,  au  grand  scandale  de  tous  les 
fidèles  chrétiens,  que  ces  cinq  propositions  ne  se  trouvent 

point  dans  le  livre  ci-dessus  allégué  du  môme  Cornélius  Jan- 

sénius, mais  qu'elles  ont  été  feintes  et  forgées  à  plaisir,  ou 
qu'elles  n'ont  pas  été  condamnées  au  sens  auquel  cet  auteur  les  sou- 

tient... etc.  »'.  Ils  prétendaient  en  effet  que  la  première  pro- 

1.  Des  Penséts  de  Pascal,  p.  248. 
3.  Je  prends  ce  passage  dans  la  traduction  française  authentique 
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position  môme,  quoique  transcrite  textuellement  de  Jansénius, 

ti'avail  pas  dans  la  suite  de  son  discours  le  sens  qu'on  lui  don- 
îiait  quand  on  la  présentait  ainsi  détachée.  A  plus  forte  rai- 

son ils  refusaient  de  reconnaître  la  pensée  de  Jansénius  dans 

ses  quatre  autres  propositions,  dont  les  termes  n'étaient  pas 
jout  à  fait  ceux  dont  il  s'était  servi. 
Cependant  Bossuel  écrivait  au  maréchal  de  Beliefonds  (le 

(êO  septembre  1677)  :  «  Je  crois  que  les  propositions  sont  vé- 

ritablement dans  Jansénius,  et  qu'elles  sont  l'âme  de  son  livide. 
Tout  ce  qu'on  a  dit  au  contraire  m€  parait  une  pure  chicane 
et  une  chose  inventée  pour  éluder  le  jugement  de  l'Eglise  '.  » 
Et  ce  sentiment  prévalut  môme  dans  le  public  mondain,  à 
en  juger  parles  plaisanteries  de  Racine  dans  les  Lettres  dont 

j'ai  parlé  à  la  fin  de  l'Introduction.  Port  Royal  a  appelé  les 
poètes  des  empoisonneurs  publics  ;  mais,  dit  Racine,  «  pensez- 

vous  que  l'on  vous  en  croie  sur  votre  parole  ?  Non,  non,  mon- 
sieur, on  n'est  pas  accoutumé  à  vous  croire  si  légèrement.  Il 

y  a  vingt  ans  que  vous  dites  tous  les  jours  que  les  cinq  pro- 
positions ne  sont  pas  dans  Jansénius  ;  cependant  on  ne  vous 

en  croit  pas  encore.  »  Et  plus  loin  :  «  11  y  a  longtemps  que 

vous  ne  dites  plus  rien  de  nouveau...  Que  l'on  regarde  ce  que 
vous  avez  fait  depuis  dix  ans,  vos  perquisitions,  vos  disserta- 

tions, vos  réflexions,  vos  considérations,  vos  observations,  on 

n'y  trouvera  aucune  chose,  sinon  que  les  propositions  ne 
sont  pas  dans  Jansénius.  Hé!  messieurs,  demeurez-en  là;  ne 
le  dites  plus.  Aussi  bien,  à  vous  parler  franchement,  nous 

gommes  résolus  d'en  croire  plutôt  le  pape  et  le  clergé  de 
i'rance  que  vous.  »  Un  peu  plus  haut,  il  disait  encore  qu'aux 
•yeux  de  Port-Royal,  «  ce  n'était  pas  assez,  pour  être  savant, 
("avoir  étudié  toute  sa  vie,  d'avoir  lu  tous  les  auteurs  :  il  fn!- 
ait  avoir  lu  Jansénius,  et  n'y  avoir  point  lu  les  proiwsitions  » 
Première  lettre). 

Il  seml)le  bien  qu'il  faille  se  rendre,  soit  au  sentiment  po- 

j.ilaire  dont  Racine  est  l'interprète,  soit  à  l'autorité  sicons' 
de  la  bulle,  que  les  Jésuites  ont  eu  soin  de  reproduir«  dans  leur» 
Hépunses  aux  Lettres  Provinciales,  p.  523. 

.-  »■,  Œuvres  complètes,  t.  XI,  p.  3Tt 
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dérable  de  Bossuet,  et  pourtant  je  ne  me  rends  pas  encore. 
Je  reconnais  sans  difficulté  que  les  Cinq  propositions  ressem- 

blent fort  aux  propositions  de  VAugustimis  ;  mais  en  ces 
subtiles  matières,  deux  assertions  peuvent  se  ressembler 

beaucoup  sans  qu'on  ait  le  droit  de  les  confondre,  et  il  est 
toujours  permis  de  penser  que  si  on  n'a  pas  condamné,  au 
lieu  des  propositions  fabriquées  par  le  docteur  Cornet,  celles 

de  Jansénius  lui-même,  transcrites  mol  à  mot,  c'est  qu'appa- 
remment il  avait  si  bien  pris  ses  précautions  que  son  texte 

ne  pouvait  pas  être  censuré.  Il  me  parait  en  un  mot  que  la 
question  est  teop  délicate  pour  être  tranchée  par  un  oui  ou  par 

un  non.  Si  les  uns  disent  que  les  jansénistes  n'étaient  pas 
fondés  à  distinguer  entre  la  doctrine  de  Jansénius  et  les  Cinq 
propositions,  les  autres  pourront  dire  que  leurs  adversaires 

ne  l'étaient  pas  davantage  à  distinguer  entre  le  doctrine  de 
saint  Augustin,  qu'ils  prétendaient  respecter,  et  celle  de 
Jansénius,  qu'ils  condamnaient.  11  n'y  avait  peut-être  moyen 
pour  personne  de  voir  clair  et  de  parler  net. 

Que  si  la  phrase  de  Pascal  :  «  Je  n'ai  encore  vu  personne 
qui  m'ait  dit  les  y  avoir  vues,  »  piiriiît  toujours  un  peu  légère, 
il  faut  se  rappeler  que  cela  est  écrit  neuf  mois  avan!  la  bulle 

d'Alexandre  VII,  qui  a  eu  précisément  pour  objet  de  décider 
d'autorité  cette  question  de  fait,  qui  demeurait  jusque-là 
comme  suspendue,  de  sorte  qu'on  pouvait  parler  en  ce 
moment  plus  librement  qu'on  ne  l'aurait  fait  plus  tard. 

11  résulte  de  la  Lettre  même  que  sur  ce  point  de  fait, 
Arnauld  eut  pour  lui  une  minorité  de  71  voix  et  contre  lui 

une  majorité  d'environ  iJOvoix,  sur  lesquelles  il  y  avait 
qiie'que  quarante  moines  mendiants.  Il  y  eut  en  outre  io  ab- 

stentions, comme  nous  dirions  aujourd'hui.  Pascal  se  plaint 
particulièrement  du  vote  de  ces  moines.  11  fait  dire  à  ses  ad- 

versaires, à  la  fin  de  la  Lettre  :  «  Nous  ferons  venir  tant  de 

cordeliers  que  nous  l'emporterons.  »  Etil  dit  lui-niônie,  dan;i 
la  troisième  Lettre  :  «  11  leur  est  bien  plus  aisé  de  trouver  des 

moines  que  des  raisons.  »  On  trouve  l'explication  de  ces  pa- 
roles dans  un  mémoire  manuscrit  de  l'abbé  de  Boaubrun, 

intitulé  :  «  Mémoire  sur  l'histoire  ecclésiastique  des  années  1035 
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tt  I6b6,  et  pièces  sur  la  censure  de  M.  Arnauld  et  autres  événe- 
ments des  années  i  635-1 660 (Bibl.  nation. ,  mss.  franc. ,  n»  1 3895). 

Voir  aussi,  dans  les  Mémoires  manuscrits  du  docteur  Hermant 

(tome  1",  Bibl.  nation.,  mss.  franc.,  n»  17723),  le  chapitre  xxiv 
du  livre  IV,  intitulé  :  Différend  de  la  Facultéde  théologie  touchant 
le  règlement  du  nombre  des  moines  mendiants  (en  i648). 

Il  résulte  de  ces  témoignages,  que  suivant  les  statuts  de  la 

Faculté,  et  d'après  des  arrêts  du  parlement  de  diverses  épo- 
ques, les  docteurs  qui  appartenaient  aux  quatre  ordres  men- 

diants ne  pouvaient  prendre  part  aux  délibérations  de  la  Fa- 

culté qu'au  nombre  de  deux  pour  chaque  ordre,  c'est-à-dire 
de  huit  au  plus  *.  Les  gens  du  roi  requirent  en  diverses 

occasions  l'observation  de  cette  règle  ;  on  en  verra  un  exem- 
ple dansle  7*  Écrit  pour  les  curés  de  Paris  (voir  1  Introduction), 

6«  des- éditions  modernes.  Les  écrits  que  j'ai  consultés  n'ex- 

pliquent pas  la  raison  de  cette  règle  :  je  suppose  qu'elle  était 
une  précaution  de  l'esprit  gallican,  toujours  en  garde  contre 
les  prétentions  de  la  cour  de  Rome.  On  craignait  sans  doute 
que  les  moines  ne  se  missent  trop  volontiers,  en  Sorbonne, 
au  service  des  doctrines  ultramontaines. 

Mais  il  semble  aussi  que  la  Faculté  était  en  possession 

d'autoriser,  dans  chaque  délibération  particulière,  des  excep- 
tions à  celte  régie,  en  appelant  à  siéger  des  moines  «  surnu- 

méraires »,  et  c'est  ce  que  fit  en  cette  occasion  la  majorité, 
d'accord  avec  le  gouvernement.  On  voit  du  reste  que,  dans  la 
séance  du  14  janvier,  Arnauld  eut  contre  lui  la  majorité, 
même  en  défalquant  les  moines  ;  mais  il  y  avait  eu  des  déci- 

sions préliminaires,  dans  lesquelles  c'étaient  les  moines  qui 
avaient  fait  la  majorité.  L'opposition  avait  appelé  comme 
d'abus  de  ces  décisions  devant  le  parlement  ;  mais  le  parle- 

1.  Les  quatre  ordres  mend'ants  étaient  : 
Les  franciscains,  ou  frères  mineurs,  ou  cordellers  (les  capucin» 

lie  sont  qu'une  branche  sortie  de  cet  ordre)  ; 
Les  dominicains,  ou  frères  prêcheurs,  ou  jacobins  (du  nom  d'une 

«'glise  de  Saint-Jacques,  à  Paris,  dans  le  quartier  Saint-Hoiioré,  qui 
était  devenue  leur  église)  ; 

Les  augustins; 
Les  carmei. 
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ment,  complaisant  cette  foia  à  la  cour,  laissa  faire  la  Faculté 

et  rejeta  l'appel  des  opposants. 
La  phrase  célèbre  :  <<  11  leur  est  bien  plus  aisé  de  trouver 

des  moines  que  des  raisons  «,  el  aussi  ce  qui  est  dit  dans  la 
seconde  Lettre  de  «.'  ce  malheureux  proverbe  qui  court  déjà 
dans  Paris  :  Il  opine  du  bonnet  comme  un  moine  en  Soi  bonne  », 

temble  bien  indiquer  que  ces  docteurs  moines  n'étaient  pas 
de  grands  docteurs,  et  n'allaient  pas  de  pair  avec  les  autres. 
Je  ne  sais  rien  pourtant  qui  m'autorise  à  l'affirmer  :  mais  ce 
qui  rond  la  chose  vraisemblable,  est  que  le  litre  de  docteur 

n'ayant  pas  pour  eux  la  même  valeur  que  pour  les  séculiers, 
puisqu'il  ne  leur  conférait  qu'un  droit  précaire,  il  était  na- 

turel qu'on  le  leur  fît  acheter  moins  cher,  et  qu'on  n'exi- 
geât pas  d  eux  autant  de  talent  et  de  science  *. 

La  plus  grande  partie  de  la  Lettre  est  remplie  par  la  dis- 

cussion sur  le  point  de  droit,  c'est-à-dire  sur  le  fond  même 
de  la  question  de  la  grâce.  Pascal  y  raille  très  agréablement 
les  subtilités  de  M.  le  Moyne  et  des  thomistes,  et  leur  accord 

apparent  sur  un  mot  vide,  auquel  ils  n'attachent  pas  le  même 
sens;  mais  il  faut  avouer  que  sa  théologie  à  lui  même  n'est 
ni  moins  subtile  ni  plus  franche.  C'eslcequeBordas-Demoulin 
a  très  bien  expliqué  dans  son  Éloge  de  Pascal  (18  +  2),  qui  est 

un  morceau  d'un  grand  mérite.  «  Les  paroles  sous  lesquelles 
Pascal  enveloppe  l'opinion  de  sa  secte  sont-elles  beaucoup 
plus  claires,  plus  nettes,  plus  conformes  à  la  rectitude  du 
langage,  que  celles  des  pauvres  dominicains  ?  Que  nous 

dit-il  dans  l'espèce  de  petit  symbole  janséniste  qu'il  glisse 
furtivement,  mais  avec  tant  d'aplomb,  à  la  fln  de  la  première 
Lettre?  Oue  tous  les  justes  ont  le  pouvoir  d'accomplii'  les 
commandements  ;  que  néanmoins  ils  ne  peuvent  les  accom- 

plir sans  la  grâce  efficace,  don  de  pure  miséricorde,  qui  n'est 
pas  accordé  à  tous  les  justes....  Ce  pouvoir  qui  ne  peut  pas 

iiffère-t-il  beaucoup  de  la  grâce  suffisante  qui  ne  suffit  pas?» 

I.  Il  n'en  étiit  pis  ainsi  au  xm*  siècle,  dans  l'âge  d'or  des  ordres 
ïit.riJiants,  où  les  docteurs  moines  étaient  peut-être  les  plus  illustres. 

(Fleury,  Huitième  discours  sur  l'iiistoire  ecclésiastique,  n*  8.j 
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Je  ue  puis  m'empôcher  de  penser  que  si  Pascal  en  était 
resté  à  la  polémique  des  quatre  premières  Lettres,  le  succès 

des  Provincinles  ne  serait  pas  allé  bien  loin.  C'est  alors  qu'elles 
n'auraie..t  été  vérilableracnl  qu'un  joli  libelle,  dont  le  piquant 
se  serait  assez  vite  usé.  Le  génie  de  Pascal  n'a  pu  se  dé- 

ployer librement  que  du  jour  où  il  s'est  dopôtré  de  la  théologie 
pour  livrer  ce  grand  combat  contre  le  jésuitisme  qui  s'an- 

nonce par  les  premiers  mol^s  de  la  Lettre  quatrième,  et  qui 
commence  avec  la  cinquième. 

Mais  d'un  autre  côté,  on  serait  tout  à  fait  injuste  envers  le 
quatre  premières  Provinciales,  si  on  ne  se  replaçait  pas  pour 

les  juger  dans  l'état  où  étaient  alors  les  esprits,  passionnés 
pour  la  grâce  parce  qu'ils  l'étaient  contre  les  jésuites,  et  irri- 

tés par  les  violences  de  la  Sorbonne  et  de  la  cour  contre  Port- 
Royal. 

On  lit  dans  les  Mémoires  manuscrits  du  docteur  Hermard 

(nu  chap.  XXII  du  livre  XI V«),  au  sujet  de  la  censure  d'ArnauM  : 
«  Voilà  quelle  fut  l'origine  d'une  des  plus  grandes  injustices 
qui  aient  jamais  été  commises  en  notre  siècle,  et  que  la  pos- 

térité aura  peine  à  croire.  Elle  demande  elle  seule  un  volume 

tout  entier  pour  en  faire  passer  l'histoire  à  ceux  qui  vien- 
dront après  nous.  Il  y  à  longtemps  que  le  public  la  demande 

avec  impatience,  et  on  n'en  peut  parler  ici  qu'en  général, 
pour  ne  pas  couvrir  du  silence  l'un  des  plus  étranges  événe- 

ments de  nos  jours,  et  qui  a  eu  de  plus  grandes  et  de  plus 
fâcheuses  suites.  » 

■Voilà,  dirai-je  à  mon  tour,  comment  on  était  préparé  à  la 
lecture  des  Petites  Lettres.  Tout  le  monde  sans  doute  n'était 
pas  janséniste  comme  Hermant,  mais  tout  le  monde,  je  veux 

dire  ce  qu'on  appelle  le  public,  était  du  côté  des  jansénistes. 
On  comprend  dès  lors  le  goût  qu'on  prenait  à  l'histoire  du 
pouvoir  }>rvchain  et  à  la  vive  peinture  des  entêtements  du  doc- 
leur  de  Navarre,  des  disciples  de  M.  te  .Moyne  et  des  Jaco- 
(  ins. 

Les  corrections  qui  ont  été  faites,  à  partir  de  1657,  au  texte 

de  la  première  Lettre,  n'ont  pas  besoin  en  général  d'explica- 
tion. On  remarque  le  mot  de  religieux  substitué  à  celui  de 
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moines,  ce  qui  semble  indiquer  que  celui-ci  avait  quelque 
chose  de  désagréable.  Et  en  effet  dans  les  manuscrits  du 

P.  Guerrier,  où  se  sont  conservés  plusieurs  fragments  de 
Pascal,  M.  Faugore  en  a  trouvé  un  intitulé  Jésuites,  où  on  lit; 

«  Les  jésuites  ont  voulu  joindre  Dieu  au  monde,  et  n'ont  ga- 
gné que  le  mépris  de  Dieu  et  du  monde.  Car  du  côté  de  là 

conscience,  cela  est  évident,  et  du  côté  du  monde  ils  ne  son^ 

pas  de  bons  cabalistes,  [comme  qui  dirait,  ils  ne  sont  pa 

d'habiles  intrigants.]  Ils  ont  du  pouvoir,  comme  je  l'ai  di 
souvent,  mais  c'est-à-dire  à  l'égard  des  autres  religieux. 
Ils  auront  le  crédit  d'avoir  une  chapelle  et  d'avoir  une 
station  du  jubilé,  non  de  pouvoir  faire  avoir  des  évêchés, 

des  gouvernements  de  places.  C'est  un  sot  poste  dans  le  monde 
que  celui  de  moines,  qu'ils  tiennent  par  leur  aveu  même,  »  etc. 
(Kaugère,  Pensées,  fragments  et  lettres  de  Biaise  Pascal,  1844, 

tome  !'=■',  p.  275.)  Je  ne  ferai  pas  d'ailleurs  de  réflexions  sur  ce 
fragment,  puisque  Pascal,  en  ne  le  publiant  pas,  paraît 

l'avoir  désavoué.  Je  n'en  retiens  que  ce  que  j'ai  souligné,  el 
qui  explique  qu'on  ait  effacé  le  mot  de  moines. 
On  remarquera  aussi  la  dernière  correction,  la  plus  né- 

cessaire de  toutes.  Je  suppose  que  le  jeu  de  mots  qu'on  a 
fait  disparaître  ainsi  était  involontaire  ;  autrement,  ce  sérail 

là,  je  crois,  la  seule  faute  de  goût  qu'il  y  aurait  à  relever  dans 
les  Provinciale$. 



LETTRE    ÉCRITE 

A    UN    PROVINCIAL 
PAR    UN    DE    SES    AMIS 

sur   le  sujet  des  disputes  présentes  de  la  Sorbonne. 

De  Paris,  ce  23  janvier  1656. 

Monsieur, 

Nous  étions  bien  abusés.  Je  ne  suis- détrompé  que 

d'hier;  jusque-L'i  j'ai  pensé  que  le  sujet  des  disputes  de 
Sorbonne  était  bien  important,  et  d'une  extrême  consé- 

quence pour  la  religion.  Tant  d'assemblées  d'une  com- 
pagnie aussi  célèbre  qu'est  la  Faculté  de  Paris  ',  et 

où  il  s'est  passé  tant  de  choses  si  extraordinaires  et  si 
hors  d'exemple,  en  font  concevoir  une  si  haute  idée, 
qu'on  ne  peutcroirequ'iln'yen  ait  un  sujet  bien  extraor- 

dinaire. Cependant  vous  serez  bien  surpris,  quand  vous 
apprendrez  p;tr  ce  récit  à  quoi  se  termine  un  si  grand 

éclat;  et  c'est  ce  que  je  vous  dirai  en  peu  de  mots, après 
m'en  être  parfaitement  instruit. 

On  examine  deux  questions  :  l'une  de  fait,  l'autre  de 
droit. 

Celle  de  fait  consiste  à  savoir  si  M.  Arnauld  est  témé- 

raire ^  pour  avoir  dit   dans  sa  seconde  Lettre:  Qu'il  a 

1.  Varinnt''  :  La  Faculté  de  théologie  de  Paris. 
2.  Le  texte  de  la  censure  porte  en  effet  :  Sacra  Facultas...  decre- 

»it    priorem   illam  quaestionem   sive  propositionem  quae   est  facti, 
B. 
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lu  exactement  le  livre  de  Jansénius,  et  qu'il  ny  a  point 
tiouoé  les  propositions  condamnées  juir  le  feu  pape  •  ;  el 
néanmoins,  rue  comme  il  condamm  ces  propositions  en  quel 

■7ue  lieu  qu  elles  se  renco>Urent,  il  les  comiamne  dans  Jan- 
dénias,  si  elles  y  sont. 

La  question  est  de  savoir ^  s'il  a  pu,  sans  témérité 

témoigner  par  là  qu'il  doute  que  ces  propositions  soien 
de  Jansénius,  après  que  MM.  les  évêques  ont  dcclar 

qu'elles  y  sont  ̂ . 
On  propose  l'afTaire  en  Sorbonne.  Soixante  et  onze 

docteurs  entreprennent  sa  défense,  et  soulijnnent  qu'il 

n'a  pu  répondre  autre  cho-e  à  ceux  qui  par  tantd'écrits 
lui  demandaient  s  il  tenait  que  ces  propositions  fussent 

dans  ce  livre,  sinon  qu'il  ne  les  y  a  pas  vues,  et  que  néan- 
moins il  les  y  condamne,  si  elles  y  sont. 

Quelques-uns  même,  passant  plus  avant,  ont  déclaré 

que,  quelque  recherche  qu'ils  en  aient  faite,  ils  ne  les  y 
ont  jamais  trouvées,  el  que  même  ils  y  en  ont  trouvé 

de  toutes  contraires;  en  demandant  avec  instance* 

que,  s'il  y  avait  quelque  docteur  qui  les  y  eût  vues,  il 
voulût  les  montrer;  que  c'était  une  chose  si  facile,  qu'elle 

ne  pouvait  être  refusée,  puisque  c'était  un  moyen  sûr  de 
\es  réduire  tous,  et  M.  Arnauld  môme  :  mais  on  le  leur 

a  toujours  refusé.  Voilà  ce  qui  se  passa  ̂   de  ce  côté-là. 

esse  tkmehahiam,  scasdai.osam,  injcriosam  .'■ijmmo  poniifici  et  episco 
VIS    GALLIAE,    ATQLE    ETIAM    PRAEDERE   OCCASIONEM    RtNOVANDAB   EX      INIE 

'.nO    POST   DAMNATIONEM   JANSE.XU    DOCTRINAE. 

1.  Innocent  X  était  mort  le  7  janvier  1G55. 
2.  Var.  :  La  question  sur  cela  est  de  savoir. 

'A.  Var.  :  Ont  déclaré  quelles  sont  de  lui  (la  leçon  primitive  élai 
ncoiTccte). 
Les  évoques  présents  à  Paris  avaient  déclaré  cela  dans   une  as 

lemblée' tenue  au  Louvre  (séance  du  28  mars  lG5i). 
4.  Var.  :  Ils  ont  demandé  ensuite,  phrase  plus  régulière,  mai» 

moins  aisée. 

ht   Var.  :  S'est  passé. 
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De  l'aulre  part  se  sont  trouvés  quatre-vingts  docteurs 
séculier?,  et  quelque  quarante  moines  mendiants^,  qui 
ont  condamné  la  proposition  de  M-  Arnauld,  sans  vou- 

loir examiner  si  ce  qu'il  avait  dit  était  vrai  ou  faux;  et 
ayant  même  déclaré  qu'il  ne  s'agissait  pas  de  la  vérité, 
mais  seulement  de  la  témérité  de  sa  proposition. 

II  s  en  esi  irouve  ae  plus  quinze  ̂   qui  n'ont  point 
été  pour  la  censure,  et  qu'on  appelle  indifférents, 

Voil;\  comment  s'est  terminée  la  question  de  fait,  dont 
je  ne  me  meis  guère  en  peine  :  car,^ue  M.  Arnauld  soit 

téméraire  on  non,  ma  conscience  n'y  est  pas  intére-sée. 
Et  si  la  curiosité  me  prenait  de  savoir  si  ces  proposi- 

lions  sont  dans  Jansénius,  son  livre  n'est  pas  si  rare,  ni 
si  gros,  que.  je  ne  le  pusse  lire  tout  entier  ̂   pour  m'en 
éclaircir,  sans  en  consultei'  la  Sorbonne. 

Mais,  si  je  ne  craignais  aussi  d'ôtre  téméraire,  je  crois 
que  je  suivrais  l'avis  de  la  plupart  des  gens  que  je  vois, 
qui,  ayant  cru  jusqu'ici  sur  la  foi  publique  que  ces  pro- 

positions sont  dan^  Janséniu>,  commencent  à  se  défier 

du  conli'aire,  par  le  refus  bizarre  qu'on  fait  de  les  mon- 

trer, qui  est  tel,  que  je  n'ai  encore  vu  personne  qui 
m'ait  dit  les  y  avoir  vues.  De  sorte  que  je  crains  que 
cette  censure  ne  fasse  plus  de  mal  que  de  bien,  et  qu'elle 
ne  donne  à  ceux  qui  en  sauront  l'histoire  une  impres- 

sion tout  opposée  à  la  conclusion.  Car  en  vérité  le 
monde  devient  méfiant,  et  ne  croit  les  choses  que  quand 

i'  les  voit.  Mais,  comme  j'ai  déjà  dit,  ce  point-là  est 
jeu  important,  puisqu'il  ne  s'y  agit  point  de  la  foi. 

1.  F^aj'.  ;  Religieux  mendiants.  Voir  VAv^rlissemeHl. 
2.  Var.  :  De  plus  trouvé  r,uinze. 
3.  Var.  :  Que  je  ne  le  puisse.  Puss£  était  moins  élégant  peut-être, 

mais  plus  exact,  car  c'est  comme  s'il  y  avait,  que  je  ne  le  pusse  en 
cas  (|ue  je  le  voulusse.  Il  le  pourrait,  mais  il  donne  à  entendra 

•1\i'i\  ne  s'en  soucie  pas. 
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Pour  la  question  de  droit,  elle  semble  bien  plus  con- 

sidérable, en  ce  qu'elle  touche  la  foi.  Aussi  j'ai  pris  un- 
soin  particulier  de  m'en  informer.  Mais  vous  serez  bien 
satisfait  de  voir  que  c  est  une  chose  aussi  peu  impor- 

tante que  la  première. 

Il  s'agit  d'examiner  ce  que  M.  Arnauld  a  dit  dans  la 
même  lettre  :  Que  la  grâce,  sans  laquelle  on  nepeutinen 
a  manqué  à  saint  Pierre  dans  sa  chute.  Sur  quoi  nou 

pensions,  vous  et  moi,  qu  il  était  question  d'exammer 
les  plus  grands  principes  de  la  Grâce,  comme  si  elle 

n'est  pas  donnée  à  tous  les  hommes,  ou  bien  si  elle  est 
efficace;  mais  nous  étions  bien  trompés.  Je  suis  devenu 
grand  théologien  en  peu  de  temps,  et  vous  en  allez  voir 
des  marques. 

Pour  savoir  la  chose  au  vrai,  je  vis  M.  N.  docteur  de 

Navarre  *,  qui  demeure  près  de  chez  moi,  qui  est, 
comme  vous  le  savez,  des  plus  zélés  contre  les  Jansé- 

nistes; et  comme  ma  curiosité  me  rendait  presque  aussi 

ardent  que  lui,  je  lui  demandai  s'ils  ne  décideraient  pas 
formellement  Que  la  grâce  est  donnée  à  tous  les  hommes^, 

alin  qu'on  n'agitât  plus  ce  doute.  Mais  il  me  rebuta  ru- 
dement, et  me  dit  que  ce  n'était  pas  là  le  point;  qu'il 

y  en  avait  de  ceux  de  son  côté  qui  tenaient  que  la  grâce 

n'est  pas  donnée  à  tous;  que  les  examinateurs  mômes 
avaient  dit  en  pleine  Sorbonne  que  cette  opinion  est 

Problématique,  et  qu'il  était  lui-même  dans  ce  sentiment; 
re  qu'il  me  confirma  par  ce  passage,  qu'il  dit  ôlre  cé- 

1.  C'est-à-dire  du  collège  de  Navarre.  La  Faculté  de  théologie  de 
Paris,  quoique  appelée  la  Sorbonne,  parce  qu'elle  tenait  des  assem- 

blées au  collège  de  Sorbonne,  ne  se  composait  pas  seulement  de 

docteurs  de  ce  collège.  (Sur  l'origine  des  collèges,  voir  Fieury,  Cin- 
quième discours  sur  l'histoire  ecclésiastique,  iii.)  Celui  de  Navarre 

avait  été  fondé  par  Jeanne  de  Navarre,  femme  de  Philippe  le  Bel. 
2.  Var,  :  A  tous,  afin. 
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\èbre^  de  saint  Augustin  :  Nous  savons  que  la  grâce  n'est 
pas  donnée  à  fous  les  hommes  '. 

Je  lui  Qs  excuse  d'avoir  mal  pris  son  sentiment,  et  le 
priai  de  me  dire  s'ils  ne  condamneraient  donc  pas  au 
moins  cette  autie  opinion  des  Jansénistes  qui  f.iil  tant 
de  bruit,  Que  la  grâce  est  efficace,  et  quelle  détermine 

notre  volonté  à  faire  le  bien.  Mais  je  ne  fus  pas  plus  lieu- 

reux  en  cette  seconde  question.  Vous  n'y  entendez  rien, 
me  dit-il;  ce  n'est  pas  là  une  hérésie;  c'est  une  opi- 

nion orthodoxe  :  tous  les  Thomistes  la  tiennent;  et  moi- 

même  l'ai  soutenue  dans  ma  Sorbonique  2. 
Je  n'osai  plus  lui  proposer  mes  doutes;  et  même  je 

ne  savais  plus  où  était  la  difficulté,  quand,  pour  m'en 
éclaircirje  le  suppliai  de  me  dire  en  quoi  consistait 

donc  l'hérésie  de  la  proposition  de  M.  Arnauld.  C'est, 
ce  me  dit-il  ̂ ,  en  ce  qu'il  ne  reconnaît  pas  que  les  justes 
aient  le  pouvoir  d'accomplir  les  commandements  de 
Dieu  en  la  manière  que  nous  l'entendons. 

Je  le  quittai  après  cette  instruction;  et,  bien  glorieux 

de  savoir  le  nœud  de  l'affaire,  je  fus  trouver  M.  N.,  qui 
se  porte  de  mieux  en  mieux,  et  qui  eut  assez  de  santé 

pour  me  conduire  chez  son  beau-frère,  qui  est  Jansé- 

niste s'il  y  en  eut  jamais,  et  pourtant  fort  bon  homme. 
1.  Ad  Vilalrm,  v. 

2.  Var.  :  Kt  moi-môme  je  l'ai.  —  DictUmniire  de  l'Académie  : 
V  SonBONiQUE,  s.  f.,  une  des  trois  ttièses  q  e  les  baciieliers  étaient 
obligés  de  soutenir  pendant  leur  licence,  et  qui  devait  être  soutenue 
dans  la  maison  de  Sorbonne.  »  —  Liltré  ajoute  à  cette  définition 
des  détails  curieux  pris  dans  les  Mémoires  secrets  de  Bachaumont, 
Gjuillet  1770. 

;  3.  Var.  :  C'est,  me  dit-il.  —  Dans  la  vieille  locution,  ce  me  ditril, 
r.e  est  une  espèce  d'accusatif  latin  (il  me  dit  cela).  Vaugelas  écri- 
j/ait  en  1647  :  a  Ce  dit-il,  ce  dit-on.  On  dit  tous  les  jours  l'un  ef 
A'autre  en  parlant,  mais  on  no  le  doit  dire  en  écrivant  que  dans  le 
style  bas.  Il  suffit  de  dit-il,  dit-un,  sans  ce.  »  (Remarques  sur  II 
langue  françane,  t.  I,  p.  418  de  la  savante  édition  de  M.  Chassanf 
iSiiO.) 
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Pour  en  être  mieux  reçu,  je  feignis  d'ôlre  fort  des  siens, 
el  lui  dis:  Serait-il  bien  possible  que  la  Sorbonne  in- 

troduisît dans  l'Église  cette  erreur,  Que  tous  les  justes 

ont  toujours  le  pouvoir  d'accomplir  les  commandements? 
Comment  parlez-vous?  me  dit  mon  docteur.  Appelez-i 
vous  erreur  un  seutiment  si  caiholiqtie,  et  que  les  seulsl 
Luthériens  el  Calvinistes  combattent?  Eh  (juoi,  lui 

dis -je,  n'est-ce  pas  votre  opinion  ?  Non,  médit  il;  nous 
l'anathématisons  comme  hérétique  et  impie.  Surpris  do 

cette  réponse,  je  connus  bien  que  j'avais  trop  fait  le 
Janséniste,  comme  j'avais  l'autre  fois  été  trop  Moliniste. 
Mais,  ne  pouvant  m'assurer  de  sa  réponse,  je  le  priai 
de  me  dire  confidemment  s'il  tenait  ̂ <e  tous  les  justes 

eussent  toujours  un'  pouvoir  véritable  d'observer  les  pré- 
ceptes Mon  homme  s'échaufla  là-dessus,  mais  d'un  zèle 

dévot,  et  dit  qu'il  ne  déguiserait  jamais  ses  sentiments 
pour  quoi  que  ce  fût;  ijue  c'était  sa  créance;  et  que  lui 
el  tous  les  siens  la  défendraient  jusqu'à  la  mort,  comme 
étant  la  pure  doctrine  de  saint  Thomas  et  de  saint 
Augustin  leur  maître. 

11  m'en  parla  si  sérieusement,  que  jen'en  pus  douter. 
Et  sur  celte  assurance  je  retournai  chez  mon  premier 

do  teur,  et  lui  dis,  bien  satisfait,  que  j'étais  sûr  que  la 
p  ix  serait  bientôt  en  Sorbonne:  que  les  Jansénistes 

étaient  d'accord  du  pouvoir  qu'ont  les  justes  d'accom- 
plir les  préceptes;  que  j'en  étais  garant,  que  je  le  leur 

ferais  signer  de  leur  sang  *.  Tout  beau  !  me  dit-il;  il 
!aut  être  théologien  pour  en  voir  le  fin.  La  différence  qui 

est  entre  nous  ebt  si  subtile,  qu'à  peine  pouvons-nous 
la  marquer  nous-mêmes;  vous  auriez  trop  de  diffi- 

culté à  l'entendre.  Contentez  vous  donc  de  savoir  que 
les  Jansénistes  vous  diront  bien  que  tous  les  justes  ont 

l     Vnr.  :  Et  que  je  leur  ferais  signer. 
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toujours  le  pouvoir  d'accomplir  les  commandetRents: 
ce  n'est  pas  dequoi  nous  disputons;  mais  ils  ne  vous 
diront  pas  que  ce  pouvoir  soit  prochain.  C'est  là  le  point 

Ce  mol  me  fut  nouveau  et  inconnu.  Jusque-là  j'avais 
entendu  les  aû'aires,  mais  ce  terme  me  jeta  dans  l'obs  | 
curilé,et  je  crois  qu'il  n'a  été  inventé  que  pour  brouiller, 
Je  lui  en  demandai  donc  l'explication;  mais  il  m'en  fil 
un  mystère,  et  me  renvoya  sans  autre  satisfaction,  poui 

demander  aux  Jansénistes  s'ils  admettaient  ce  pouvoir 
prochain.  Je  chargeai  ma  mémoire  de  ce  terme;  car 

mon  intelligence  n'y  avait  aucune  part.  Et,  de  peur  de 
l'oublier,  je  fus  promplement  retrouver  mon  Janséniste, 
à  qui  je  dis  incontinent,  après  les  premières  civilités  : 

Dites-moi,  je  vous  prie,  si  vous  admettez  le  pouvoir  pro- 
chatn?  Il  se  mit  à  rire,  et  me  dit  froidement:  Diies- 

moi  vaus-même  en  quel  sens  vous  l'entendez;  et  alors 
je  vous  dirai  ce  que  j'en  crois.  Comme  ma  connaissance 
n'allait  pas  jusque-là,  je  me  vis  en  terme  de  ne  lui  pou- 

voir répondre;  et  néanmoins,  pour  ne  pas  rendie  ma 

visite  inutile,  je  lui  dis  au  hasard  :  Je  l'eniends  au  sens 
des  Molinistes.  A  quoi  mon  homme,  sans  s'émouvoir: 
Auxquels  des  Molinistes,  me  dit-il,  me  renvoyez  vous? 

Je  les  lui  ollris  tous  ensemble,  comme  ne  faisant  qu'un 
même  corps  et  n'agissant  que  par  un  même  esprit. 

Mais  il  me  dit  :  Vous  êtes  bien  peu  instruit.  Ils  sont  si 

peu  dans  les  mêmes  sentiments,  qu'ils  en  ont  de  tout 
contraires.  Mais  étant  tous  unis  '  dans  le  dessein  de 

perdre  M.  Arnauld,  ils  se  sont  avisés  de  s'accorder  de  ce 
terme  de  prochain,  que  les  uns  et  les  autres  diraient  en» 

semble,  quoiqu'ils  l'entendissent  diversement,  afin  do 
parler  un  même  langage,  et  que  par  cette  conformité 

1.  Var.  :  Étant  tous  unis  (sans  mais,  k  causa  de  man  qui  pré- 
eèd«V 
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apparente  ils  pussent  former  un  corps  considérable,  et 

composer  le  plus  grand  nombre*,  pour  l'opprimer  avec 
assurance. 

Cette  réponse  m'étonna.  Mais,  sans  recevoir  ces  im- 
pressions des  méchants  desseins  des  Molinistes,  que  je 

oe  veux  pas  croire  sur  sa  parole,  et  où  je  n'ai  point 
d'intérêt,  je  m'attachai  seulement  à  savoir  les  divers 
sens  qu'ils  donnent  à  ce  mot  mystérieux  ùq  prochain. 
Mais  il  me  dit  ̂   :  Je  vous  eu  éclaircirais  de  bon  cœur; 
/nais  vous  y  verriez  une  répugnance  ̂   et  une  contra- 

diction si  grossière,  que  vous  auriez  peine  à  me  croire  : 

je  vous  serais  suspect.  Vous  en  serez  plus  sûr  en  l'ap- 
prenant d'eux-mêmes,  et  je  vous  en  donnerai  les 

adresses.  Vous  n'avez  qu'à  voir  séparément  M.  le 

Moyne*,  et  le  P.  Nicolaï.  Je  n'en  connais  pas  un', 
lui  dis-je.  Voyez  donc,  me  dit-il,  si  vous  ne  connaîtrez 

point  quelqu'un  de  ceux  que  je  vous  vas  nommer;  car 
ils  suivent  les  sentiments  de  M.  le  Moyne.  J'en  connus, 
en  effet  quelques-uns.  El  ensuite  il  me  dit  :  Voyez  si 

vous  ne  connaissez  point  des  Dominicains,  qu'on  appelle 
nouveaux  Thomistes,  car  ils  sont  tous  comme  le  P.  Ni- 

colaï. J'en  connus  aussi  enire  ceux  qu'il  me  nomma; 
et,  résolu  de  profiter  de  cet  avis  et  de  sortir  d'affaire,  je 
le  quittai,  et  fus  d'abord*  chez  un  des  disciples  de 
M.  le  Moyne. 

1.  La  majorité.  —   Var.  :  Un  plus  grand  nombre. 

2.  Vo.y.  :  Il  me  dit  (sans  maix  à  cause  de  l'antre  yvais). 
3.  Dans  le  môme  sens  que  contradiction.  Le  dictionnaire  deCAca- 

demie  a  oublié  dH  marquer  ce  sens  au  mot  répugnance,  mais  il  l'in- 
dique au  mot  répugner. 

4.  Var.  :  Un  nommé  M.  l,e  Moyne.  —  Il  ne  faut  pas  confondra 
ce  docteur  Le  Moyne  avec  le  père  Le  Moine,  jésuite  et  poète,  qui 

figure  dans  la  II"*  Provinciale. 
•S.  Var.:  Je  ne  connais  ni  l'un  ni  l'autre  — plus  régulier,  mais  bien moins  vif. 

6.  Var.  :  Et  allai  d'abord. 
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Je  le  suppliai  de  me  dire  ce  que  c'était  qu'avoir  le 
pouvoir  prochain  de  faire  quelque  chose.  Cela  est  aisé,  me 

idit-il  ;  c'est  avoir  tout  ce  qui  est  nécessaire  pour  la  faire,  ■ 
de  telle  sorte  qu'il  ne  manque  rien  pour  agir.  Et  ainsi, 
lui  dis-je,  avoir  Xe  pouvoir  prochain  de  passer  une  rivière, 

"^c'est  avoir  un  bateau,  des  bateliers,  des  rames,  et  le 
(Teste,  en  sorte  que  rien  ne  manque.  Fort  bien,  me  dit-il.' 

JEt  avoir  le  pouvoir  prochain  de  voir,  lui  dis-je,  c'est 

"avoir  bonne  vue,  et  être  en  plein  jour.  Car  qui  aurait 
bonne  vue  dans  l'obscurité  n'aurait  pas  le  pouvoir  pro- 

chain de  voir,  selon  vous;  puisque  la  lumière  lui  man- 
querait, sans  quoi  on  ne  voit  point.  Doctement,  me  dit- 

il.  Et  par  conséquent,  continuai-je,  quand  vous  dites 
que  tous  les  justes  ont  toujours  le  pouvoir  prochain 

d'observer  les  commandements,  vous  entendez  qu'ils 
ont  toujours  toute  la  grâce  nécessaire  pour  les  accom- 

plir; en  sorte  qu'il  ne  leur  manque  rien  de  la  part  de 
Dieu.  Attendez,  me  dit-il;  ils  ont  toujours  tout  ce  qui 
est  nécessaire  pour  les  observer,  ou  du  moins  pour 

prier  Dieu  *.  J'entends  bien,  lui  dis-je;  ils  ont  tout 
ce  qui  est  nécessaire  pour  prier  Dieu  de  les  assister, 

sans  qu'il  soit  nécessaire  qu'ils  aient  aucune  nouvelle 
grâce  de  Dieu  pour  prier.  Vous  l'enlendez,  me  dit-il. _ 
Mais  il  n'est  donc  pas  nécessaire  qu'ils  aient  une  grâcel 
efficace  pour  prier  Dieu?  Non,  me  dit-il,  suivant  M.  \i 
Moyne.  , 

Pour  ne  point  perdre  de  temps,  j'allai  aux  Jacobins, 
et  demandai  ceux  que  je  savais  être  des  nouveaux  Tho* 

mistes.  Je  les  priai  de  me  dire  ce  que  c'est  que  pouvoir 
prochain.  N'est-ce  pas  celui,  leur  dis-je,  auquel  il  ne 
manque  rien  pour  agir?  Non,  me  dirent-ils.  Mais  quoi  ! 

mon  Père,  s'il  manque  quelque  chose  à  ce  pouvoir,  l'ap- 

1.  Var.  :  Pour  le  demander  à  Dieu. 



n 

peler-vous  prochain,  et  direz-vous,  par  exemple,  qu'un 
homme  ail  la  nuit,  et  sans  aucune  lumière,  le  pouvoir 

prochain  de  voir?  Oui-dà,  il  l'aurait  selon  nous  s'il  n'est 
pas  aveugle.  Je  le  veux  bien,  leur  dis-je;  mais  M.  le 

Moyue  l'enlend  d'une  manière  contraire.  Il  est  vrai,  me 
dirent-ils ,  mais  nous  l'entendons  ainsi.  J'y  consens, 
leur  dis-j'i:  car  je  ne  dispute  jamais  du  nom,  pourvu 

qu'on  m'avertisse  du  sens  qu'on  lui  donne.  Mais  je  vois 
par-ih  que,  quand  vous  dites  que  les  justes  ont  toujours 

le  pouvoir  prochain  pour  prier  Dieu,  vous  entendez  qu'ils 
ont  besoin  d'un  autre  secours  pour  prier,  sans  quoi  ils 
ne  prieront  jamais.  Voilà  qui  va  bien,  me  répondirânt 

mes  Pères  en  m'embrassant  \  voilà  qui  va  bien  :  car 
il  leur  faut  de  plus  une  grâce  efGcace  qui  n'est  pas 
donnée  à  tous,  et  qui  détermine  leur  volonté  à  prier. 

C'est  une  hérésie  *  de  nier  la  nécessité  de  cette  grâce 
efflcace  pour  prier. 

Voilà  qui  va  bien,  leur  dis-je  à  mon  tour;  mais,  selon 
vous,  les  Jansénistes  sont  catholiques,  et  M.  le  Moyne 
hérétique  :  car  les  Jansénistes  disent  que  les  justes  ont 

le  pouvoir  de  prier,  mais  qu'il  faut  pourtant  une  grâce 
eflicace,  et  c'est  ce  que  vous  approuvez.  Et  M.  le  Moyne 
dit  que  les  justes  prient  sans  grâce  efficace,  et  c'est  ce 
que  vous  condamnez.  Oui,  dirent-ils;  mais  M.  le  Moyne 
appelle  ce  pouvoir,  pouvoir  prochain! 

Mais  quoi  '  I    mes  Pèies,  leur  dis-je,  c'est  se  joueî 
des  paroles,  de  dire  que  vous  ôles  d'accord  à  cause  dei 
termes  communs  dont  vous  usez,  quand  vous  êtes  con« 

traires  dans  le  sens.  Mes  Pères  ne  répondent  rien  *;  el * 

1.  Ces  pères  sont  très  paternes.  .Ainsi  dans  la  cinquième  Lettre  ' 
■  Il  me  fit  d'abord  mille  caresses,  car  il  m'aime  toujours.  » 

2.  Var.  :  Et  c'est  une  hérésie. 
3.  Var.  ■•  Quoi  I  (pour  ne  pas  répéter  mais). 
4.  Var.  :  Ne  répondirent. 
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sur  cela  mon  disciple  de  M.  le  Moyne  arriva,  par  un 

bonheur  que  je  croyais  extraordinaire  ;  mais  j'ai  su  de- 
puis que  leur  rencontre  n'est  pas  rare,  et  qu'ils  sont 

continuellement  mêlés  les  uns  avec  les  autres. 

Je  dis  donc  à  mon  disciple  de  M  le  Moyne  :  J3  connais 
un  homme  qui  dit  que  tous  les  justes  ont  toujours  l» 
pouvoir  de  prier  Dieu,  mais  que  néanmoins  ils  ne  prieront 
jamais  sans  une  grâce  efficace  qui  les  détermine,  et 
laquelle  Dieu  ne  donne  pas  toujours  à  tous  les  justes. 

Est-il  héT'étique?  Attendez,  me  dit  mon  docteur,  vous 
me  pourriez  surprendre.  Allons  donc  doucement  ' , 

distinguo;  s'il  appelle  ce  ̂ owvo'vt pouvoir pi'ochain,  il  sera 
Thomiste,  et  partant  catholique  :  sinon  il  sera  Jansé- 

niste, et  parlant  hérétique.  11  ne  l'appelle,  lui  dis-je,  ni 
prochain,  ni  non  prochain.  11  est  donc  hérétique,  me 

dit-il  :' demandez-le  à  ces  bons  Pères.  Je  ne  les  pris  pas 
pour  juges,  car  ils  consentaient  déjà  d'un  mouvement 
de  tête;  mais  je  leur  dis  :  Il  refuse  d'admettre  ce  mot  de 
prochain,  parce  qu'on  ne  le  veut  pas  expliquer.  A  cela 
un  de  ces  Pères  voulut  en  apporter  sa  définition;  niais 
il  fut  inierrompu  par  le  disciple  de  M.  le  Moyne,  qui  lui 
dit:  Voulez-vous  donc  recommencer  nos  brouilleries? 

Ne  sommes-nous  pas  demeurés  d'accord  de  ne  point 
expliquer  ce  mot  de  prochain,  et  de  le  dire  de  part  et 

d'autre  sans  dire  ce  qu'il  signifie?  A  quoi  le  Jacobin consentit. 

Je  pénétrai  par-là  dans  leur  dessein,  et  leur  dis,  en  me 

avant  pour  les  quitter  :  En  vérité,  mes  Pères,  j'ai  grand'- 
)eur  que  tout  ceci  ne  soit  une  pure  chicanerie;  et, 

4uoi  qu'il  arrive  de  vos  assemblées,  j'ose  vous  prédire 
ijuc,  quand  la  censure  sciait  faite,  la  pnix  ne  serait  pas 

itablie.  Car,  quand  on  aurait  décidé  qu'il  faut  pronon- 

1.  Var.  :  Allons  doucement  (pour  roreille). 
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cer  les  syllabes  prochain^  qui  ne  voit  que,  n'ayant  point 
été  expliquées,  chacun  de  vous  voudra  jouir  de  la  vic- 

toire? Les  Jacobins  diront  que  ce  mol  s'enten  i  en  leur 
'sens,  M.  le  Moyne  dira  que  c'est  au  sien  ;  et  ainsi  il  y 
aura  bien  plus  de  disputes  pour  l'expliquer  que  pour 
l'introduire.  Car,  après  tout,  il  n'y  aurait  pas  grand  péril 
!à  le  recevoir  sans  aucun  sens,  puisqu'il  ne  peut  nuire 
que  par  le  sens.  Mais  ce  serait  une  chose  indigne  de  la 

Sorbonne  et  de  la  théologie,  d'user  de  mots  équivoques 
et  captieux  sans  les  expliquer.  Car  enfin  \  mes  Pères, 

diies-moi,  je  vous  prie,  pour  la  dernière  fois,  ce  qu'il 
faut  que  je  croie  pour  être  catholique?  Il  faut,  me 

dirent-ils  tous  ensemble,  dire  que  tous  les  justes  ont  le 

pouvoù'  p7'ochain,  en  faisant  abstraction  de  tout  sens  : 
abslrakendo  a  setisu  Thomistarum,  et  a  sensu  aliorum  theo- 

logoî'um. 

C'est-à-dire,  leur  dis-je  en  les  quittant,  qu'il  faut  pro- 
noncer ce  mot  des  lèvres,  de  peur  d'être  hérétique  de 

nom.  Car  enfin  est-ce  que  ce  mot  ̂   est  de  l'Écriture  ? 
Non,  me  dirent-ils.  Esl-il  donc  des  Pères,  ou  des  con- 

ciles, ou  des  papes?  Non.  Est-il  donc  de  saint  Thomas? 

Non.  Quelle  nécessité  y  a-t-il  donc  de  le  dire,  puisqu'il 
n'a  ni  autorité,  ni  aucun  sens  de  lui-même?  Vous  êtes 
opiniâtre,  me  dirent-ils  :  vous  le  direz,  ou  vous  serez 
hérétique,  el  M.  Arnauld  aussi.  Car  nous  sommes  le  plus 

grand  nombre  ;  et,  s'il  est  besoin,  nous  ferons  venir  tant 
de  cordeliers  que  nous  l'emporterons  ̂ . 

1.  Var.  :  Enfin,  mes  Pères  (pour  ne  pas  répéter  car). 
2.  Var.  :  Car  est-ce  que  le  mot. 
3.  «  La  Reine  avait  dit  tout  haut  un  jour  à  la  princesse  de  Guemenô 

Jtrès  janséniste]  au  cercle  du  Louvre  :  Vos  docteurs  parlent  trop.  A 
quoi  madame  de  Guemené  avait  assez  aigrement  répondu  :  Vous  ne 
vous  en  souciez  guère,  madame,  car  vous  ferez  venir  tant  de  corde- 

liers et  de  moines  mendiants  <|ue  vous  en  aurez  de  reste.  —  Nous 
«n    faisons  venir  tous  les  jours,    répliqua  sèchement  la    reine.  » 
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Je  les  viens  de  quitter  sur  cette  solide  raison  *,  pour 

eous  écrire  ce  récit,  par  où  vous  voyez  qu'il  ne  s'agit 
d'aucun  des  points  suivants  et  qu'ils  ne  sont  condamnés 

de  part  ni  d'autre  :  1°  Que  la  grâce  n'est  pas  donnée  à 

tous  les  hommes  ;  2°  Que  tous  les  justes  ont  le  pouvoir  d'ac- 

complir les  commandements  de  Dieu  ;  3°  Qu'ils  ont  néan- 

moins besoin  pour  les  accomplir,  et  même  pour  prier,  d'une 
grâce  efficace  qui  détermine  leur  volonté;  4°  Que  cette  grâce 

efficace  n'est  pas  toujours  donnée  à  tous  les  justes,  et 
quelle  dépend  de  la  pui'e  miséricorde  de  Dieu.  De  sorte 

qu'il  n'y  a  plus  que  le  mot  de  prochain  sans  aucun  sens 
qui  court  risque. 

Heureux  les  peuples  qui  l'ignorent!  heureux  ceux  qui 

ont  précédé  sa  naissance  !  car  je  n'y  vois  plus  de  remède, 

si  Messieurs  de  l'Académie  ne  bannissent,  par  un  coup 

d'autorité,  ce  mut  barbare  de  Sorbonne  2,  qui  cause 
tant  de  divisions.  Sans  cela  la  censure  paraît  assurée  : 

mais  je  vois  qu'elle  ne  fera  point  d'autre  mal  que  de 
rendre  la  Sorbonne  méprisable  ̂   par  ce  procédé,  qui 

lui  ôtera  l'autorité  qui  lui  est  nécessaire  *  en  d'autres 
rencontres. 

Je  vous  laisse  cependant  dans  la  liberté  dt^  tenir  pour 

le  mot  àe,  prochain,  ou  non  ;  car  j'aime  trop  mon  pro- 
cBain  '  pour  le  persécuter  sous  ce  prétexte.  Si  ce  récit 
ne  vous  déplaît  pas,  je  continuerai  de  vous  avertir  de  tout 
ce  qui  se  passera.  Je  suis,  etc. 

■Sainte-Beuve,  Port-Royal,  t.  II,  p.  533.)  Il  ne  dit  pas  d'où  il  a  tiré 
cette  anecdote,  de  sorte  qu'on  ne  peut  dire  si  Pascal  a  pris  ce  mot 
k  madame  de  (iueniené,  ou  au  contraire. 

1.  Var.  :  Sur  cette  dernière  raison  (pour  affaiblir  l'ironie). 
2.  Vnr,  :  Par  un  coup  d'autoriié  ne  bannissent  de  la  Sorbonne  ce tnot  barbare. 
3.  Var.  :  Moins  considérable. 
4.  Var,  :  Qui  lui  est  si  nécessaire. 

5.  Var.  :  Je  vous  aime  trop.  Voir  {'Avertissement,  à  la  fin. 





AVERTISSEMENT 

SUR  LA  QUATRIÈME    PROVINCIALE 

Depuis  la  première  Provinciales,  les  débats  avaient  continué 

en  Sorbonne  ;  la  seconde  proposition  d'Arnauld  fut  à  son 
tour  condamnée,  avec  la  qualification  d'hérétique;  la  première 
avait  été  seulemeni  déclarée  téméraire  ;  et  la  censure  fut  so- 

lennellement publiée  le  i"  février  ;  Arnauld  était  exclu  de  la 
Sorbonne  ^  Ce  résultat  est  déjà  annoncé  à  la  fin  de  la  se- 

conde Lettre,  et  la  troisième  en  est  le  commentaire  indigné 
etmoqueur.  Elle  en  signale  tousles  côtés  faibles  et  notamment 

d'avoir  été  obtenu  par  beaucoup  d^.  menus  moyens  qui  ne  sont 
pas  des  plus  réguliers  *.  Puis  dans  la  quatrième,  Pascal  con- 

1  Le  texte  de  la  censure,  en  latin,  est  reproduit  dans  les  Réponses 
aur  Lettres  Provinciales,  p.  27. 

2.  Racine,  revenu  a  ses  maîtres  et  au  jansénisme,  écrivit  dans  ses 

dernières  années  une  Histoire  de  Port-Royal  qu'il  a  laissée  en  manus- 
crit, et  (|Uona  placéi^  depuis  dans  ses  Œuvres.  Il  y  explique,  dans 

le  récit  de  la  censure  d'Arnauld,  ces  «  menus  moyens  »  dont  parle 
Pascal  :  «  Il  n'y  eutjaraais  de  jugement  moins  juridique,  et  tous  les 
statuts  de  laFaculté  de  tbéologiey  furent  violés.  On  donna  pour  com- 

missaires à  M.  Arnauld  ses  ennemis  déclarés,  et  Ton  n'eut  égard  ni 
à  ses  rénisaiions  ni  k  ses  défenses;  on  lui  refusa  môme  devenir  en 

personne  dire  ses  raisons.  Quoique  par  les  statuts  les  moines  ne  dus- 
iisent  pas  se  trouver  dans  Ils  assemblées  au  nombre  de  plus  de  huit, 

jil  s'y  en  trouva  toujours  plus  de  quarante,  et  pour  empocher  ceux  da 
M.  Arnauld  de  dire  tout  ce  qu'ils  avaient  préparé  pour  sa  défense,  le 
temps  que  chaque  docteur  devait  dire  son  avis  fut  limité  à  une  demi- 

heure.  On  mit  pour  cela  sur  la  table  une  ch  psydre,  c'est-à-dire  une 
horloge  de  sable,  qui  était  la  mesure  de  ce  temps;  invention  non 
moins  odieuse  en  de  pareilles  occasions  que  honteuse  dans  son  ori- 
gincj  et  qui,  au  rapport  du  cardinal  PaUvicin,  ayant  été  proposée 
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tiiiua  de  discuter  la  question  de  la  grâce  comme  si  elle  était 

toujours  pendante,  et  sans  tenir  compte  de  ce  que  la  Sor- 
bonne  avait  décidé. 

Dans  la  première  Lettre,  les  jésuites  ne  sont  pas  nommés 

une  seule  fois  ;  Pascal  n'y  nomme  ses  adversaires  que  du 
nom  de  molinistes,  c'est-à-dire  partisans  du  système  de  Mo- 
lina  sur  la  grâce.  Mais  une  fois  Arnauld  condamné,  il  laisse 
îà  les  ménagements  et  les  synonymes,  et  dès  la  seconde 
Lettre,  il  nomme  les  jésuites  par  leur  nom  :  dans  la  qua- 

trième ils  entrent  en  scène,  et  quelle  entrée  !  «  Il  n'est  rien  tel 
que  les  jésuites  ».  etc.,  et  nous  voyons  paraître  le  personnage 

de  ce  bon  Père  de  la  4"  Lettre,  à  la  snile  duquel  il  en  paraitr;. 
un  autre  qui  occupera  le  théâtre  de  la  cinquième  Lettre  à  le 
dixième. 

La  Lettre  quatrième  est  remplie  encore  des  mystères  de  la 

grâce,  c'est-à-dire  qu'elle  donne  lieu  à  bien  des  difficultés, 
Malgré  l'habile  argumentation  de  Pascal  et  son  éloquence,  en 
plus  d'un  endroit  sa  thèse  étonne,  et  fait  dire  comme  dans 
l'Évangile  :  Durus  est  hic  seitao  \  Il  est  dur  en  effet  de  croire 

avec  lui  que  Dieu  punit,  pour  n'avoir  pas  fait  feur  devoir,  des 
hommes  qu'il  n'a  pas  voulu  éclairer  sur  ce  qui  est  leur  de- 

voir ;  ou  que  le  plus  juste  peut  être  réservé  à  la  damnation,  et 

jusqu'à  la  dernière  heure  doit  attendre  le  jugement  de  Dieu 
dans  l'épouvante;  ou  que  les  païens,  et  parmi  eux  les  plus 
purs  et  les  plus  sages,  sont  dans  l'impossibilité  de  se  sauver. 
Et,  au  contraire,  quand  les  molinistes,  et  le  P.  Bauny  lui- 

an  concile  de  Trente  par  quelques  gens,  fut  rejetée  avec  détestation 

pai-  tout  lo  concile.  Enfin,  dans  le  dessein  d'ôter  entièrement  la  liberté 
des  snlTrages,  le  chancelier  Seguier,  malgré  son  grand  âge  et  ses  in- 
comniodiiés,  eut  ordre  d'assister  h  toutes  ces  assemblées.  Près  de 
quatre-vingts  des  plus  célèbres  docteurs,  voyant  une  procédure  si 
irrégulière,  résolurent  de  s'absenter,  et  aimèrent  mieux  sortir  de 
la  Faculté  que  de  sousciire  à  la  censure.  M.  de  Launoy  môme,  si  fa- 

meux par  sa  grande  érudition,  quoiiiu'il  fit  profession  publique  d'être 
sur  1.1  grâce  d'un  autre  sentiment  que  saint  Augustia,  sortit  aussi comme  les  autres,  et  écrivit  contre  la  censure  une  lettre  oh  il  se 

plaignait  avec  beaucoup  de  force  du  renversement  de  lous  les  pri- 
vilèges de  la  Faculté.  • 

1.  Jean,  vi.  61.  \ 
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niûme,  disent  à  ceux  qui  les  consultent  que  nul  ne  fait  mal 

s'il  n'a  conscience  du  mal  qu'il  fait  ;  quand  ils  a-surenl  d'ail- 
leurs quç  les  vicieux  et  les  criminels  ont  en  elTel  celte  con- 

science, qui  ne  s'éteint  jamais  en  eux  absolument,  et  que  c'est 
ce  qui  les  rend  coupables  ;  n'est-on  pas  bien  tenté  de  les 
croire?  Et  cependant,  quand  nous  lisons  la  4™"  Provinciale, 

il  est  vrai  qu'à  tout  prendre,  et  malgré  tel  embarras  qui 
«se  rencontre,  nous  nous  senlons  entraînés  vers  Pascal  et 

nous  nous  détournons  de  ses  adversaires  :  c'est  que  nous  ne 
flous  arrêtons  pas  à  la  lettre,  et  que  nous  nous  laissons  con- 

duire à  l'esprit.  Or  l'esprit  est  grand  et  fier  chez  Pascal, 
(andis  qu'il  est  bas  et  mesquin  chez  le  P.  Bauny  et  chez  ses 
maîtres.  Si  nous  regardons,  non  plus  ce  qu'ils  disent,  mais  où 
ils  veulent  on  venir,  nous  sentons  qu'ils  aboutissent  à  accepicr 
comme  suffisamment  chrétiennes  les  vies  les  moins  édifiatiles 

et  les  plus  lâches,  tandis  que  Pascal,  tenant,  comme  on  dit, 
la  dragée  haute,  pousse  les  âmes  vers  un  régime  tout  à  la 

fois  fori  et  idéal.  C'est  par  là  qu  il  est  éloquent  et  qu'il  nous 
suljjugue. 
On  a  signalé  dans  cette  Provinciale  une  citation  du  P. 

Bauny,  contre  laquelle  il  eût  justement  réclamé,  s'il  eût 
vécfc.  Je  ne  dirai  pas  que  c'est  la  seule  inexactitude  qui  soit 
dans  l^ascal  ;  pour  prononcer  ainsi,  il  faudrait  avoir  fait  ce 

que  je  n'ai  pu  faire  encore,  je  veux  dire  avoir  contrôlé  un  à 
un  tous  les  textes  qu'il  a  cités  ;  miis  c'est  la  seule  que  j  aie  ry- 
connue.  L'extrait  du  P.  Bauny  donné  vers  la  fin  delà  Lellre  et 
qui  s'arrôte  sur  ces  mots  :  iaclion  avec  liquelk  on  l  a  fait  n'est 
volontaire,  ne  devrait  pas  s'y  arrêter;  car  dans  le  texte  du  I'. 
Bauny  lu  phrase  môme  n'est  pas  achevée,  et  si  on  conlinuc, 
on  y  trouve  des  réserves  dont  c'était  un  devoir  de  lui  tenir 
compte  (voir  les  notes).  Cette  infidélité  de  Pascal,  que  j-c  crois 

,  unique,  a  beaucoup  d'excuses. 
J  ai   cité    dans   l'Introduction    le  [lassage    où    Pascal,    au 

début   de  la   sixième   Lettre,   regielle  d'avoir    cilé  dans   la 
.cinquième  des  casuistes  sans  accompagner  ses  cilaiiuiis  de 

renvois  aux  textes  et  s'engage   à  le  faire  soigneuscnienl    à 
l'avenir.  Cela  léniuignc  cu'unc  fois  la  biilaille  engagée  contie 

6 
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la  casuistique,  et  elle  ne  Test  réellement  qu'à  partir  de  la 
Leltre  cinquième,  il  s'est  aperçu  du  danger  des  à  peu  près  et 
s'est  tenu  sur  ses  gardes.  C'est  alors  sans  doute  qu'il  a  pris 
avec  lui-môme  l'engagement  dont  nous  parle  Marguerite  Perier 
(voir  l'introduction),  de  ne  pas  citer  un  passage,  non  seulement 
sans  l'avoir  lu  lui-môme,  mais  encore  sans  avoir  lu  ce  qui  précède 
et  ce  qui  suit.  Quand  il  a  écrit  la  Lettre  quatrième,  il  ne  s'était 
pas  encore  avisé  de  cette  précaution.  Il  n'avait  pas  môme 
lu  le  passage  du  P.  Bauny  dans  le  livre  d'où  il  est  tiré;  Car  il 
l'indique  comme  se  trouvant  à  la  page  906;  or  il  n'y  a  pas 
de  page  906  dans  la  Somme  des  péchés.  Mais  celte  indica- 

tion, Pascal  l'a  prise  dans  le  livre  d'Arnault,  la  Théologie 
morale  des  jésuites,  seconde  partie,  dans  un  morceau  qui  a 
pour  litre  :  Censure  de  la  Faculté  de  thrologie  de  Paris  du  livre 
français  intitulé.  Somme  des  péchés  qui  se  commelleni  en  tous 

états,  etc.,  5«  édition,  1639  (on  verra  que  Pascal  a  ramassé 

jusqu'à  ce  chiffre  de  l'édilion).  Suit  une  liste  de  passages 
censurés,  parmi  lesquels  celui-ci,  avec  ce  renvoi  :  page  906. 
Les  renvois  paraissent  se  rapporter  à  un  volume  «  qui  fut 
imprimé  et  donné  par  ordre  de  la  Faculté  à  tous  les  doc- 

teurs »,  où  étaient  rassemblées  les  propositions  censurées 
et  les  censures  mômes,  tout  cela  plus  au  long  que  dan#  le 

livre  d'Arnault.  Cette  censure  est  de  i  Ci  1 .  Pascal  devait  certai- 

nement se  croire  en  règle,  puisque  le  texte  qu'il  donnait  avait 
été,  tel  qu'il  le  donnait,  signalé  et  censuré  par  la  Sorbonne 
elle-ii  ônie.  Le  véritable  tort  est  à  ceux  qui  les  premiers  ont 
fait  pour  la  Faculté  cet  extrait.  La  seule  chose  qui  atténue  ce 
tort  est  que  le  passage  qui  a  été  retranché  ici  est  écrit  dans 

un  si  mauvais  français  et  se  compose  de  phrases  si  malheu- 

reusement cnchevôii'écs  qu'on  peut  comprendre  que  l*» 
patience  ait  manqué  pour  les  déchiffrer. 



QUATR'EMË  LETTRE 
ÉCRITE 

A  UN    PROVINCIAL 

PAR   UN   DE  SES  AMIS 

De  Pari8.  le  25  février  1656. 

Monsieur, 

II  n'est  rien  tel  que  les  Jésuites  *.  J'ai  bien  vu  des  Jaco- 
bins, des  docteurs,  et  detoutesortede  gens;  mais  une  pa- 
reille visite  manquait  à  mon  instruction.  Les  autres  ne 

font  que  lescopier.  Les  choses  valent  toujours  mieuxdans 

leur  source.  J'en  ai  donc  vu  un  des  plus  habiles,  et  j'y 
étais  accompagné  de  mon  fidèle  Janséniste  qui  fut 

avec  moi  aux  Jacobins  2.  Et  comme  je  souhaitais  particu- 

lièrement d'être  éclairci  sur  le  sujet  d'un  différend  qu'ils 
ont  avec  les  Jansénistes,  touchant  ce  qu'ils  appellent  la 
grâce  actuelle,  je  dis  à  ce  bon  Père  que  je  lui  serais  fort 

obligé  s'il  voulait  m'en  instruire;  (jue  je  ne  savais  pas 
seulement  ce  que  ce  teime  signifiait,  et  je  le  priai  ̂   de 

1.  On  appréciera  mieux  cetexorde  en  lisant  la  première  phrase  de 
celle  Lettre  dans  la  traduclion  de  Nicole  :  Dominicanos  vidi;  vi'li 
Dochres.  aliosque  de  génère  hoc  :  omnes  illi  niliil  ad  J  suiius.  On 

sent  combien  C(!la  est  moins  vif  que  ccCriiiui  s'échappetout  d'abord: 
«  11  n'est  rien  tel  que  les  Jésuites  ».  D'ailleurs  nihil  ad  Jesuitas  si- 
gniOeraii  plutôt  :  n'ont  pas  de  rapport  aux  Jésuites. 

2.  Var.  :  Qui  vint  avec  moi,  —  c'esl-à-d  re  :  celui  qui  était  ailé avec  moi. 

3.  Var.  :  Je  le  priai  donc. 
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me  l'expliquer.  Très  volontiers,  me  dit-il;  car  j'aime  les 
gens  curieux.  En  voici  la  définition.  Nous  appelons 
grâce  actuelle,  une  inspiration  de  Dieu  par  Jaquelle  il  nous 
fait  connaître  sa  volonté,  et  par  laquelle  il  nous  excite  à  la 

vouloir  accomplir.  Et  en  quoi  *,  lui  dis-je,  ête^-vous  en 

dispute  avec  les  Jansénistes  sur  ce  sujet?  C'est,  me  ré- 
pondit-il, en  ce  que  nous  voulons  que  Dieu  donne  des 

grâces  actuelles  à  tous  les  hommes,  à  chaque  tentation  ; 

parce  que  nous  soutenons  (^ue,  si  l'on  n'avait  pas  à 
chaque  ientation  la  grâce  actuelle  pour  n'y  point  pécher, 
quelque  péché  que  l'on  commît,  il  ne  pourrait  jamais 
être  imputé.  Et  les  Jansénistes  disent,  au  contraire,  que 
les  péchés  commis  sans  grâce  actuelle  ne  laissent  pas 

d'être  imputés.  Mais  ce  sont  des  rêveurs.  J'enlrevoyais 
ce  qu  il  voulait  dire;  mais,  pour  le  lui  faire  encore 

expliquer  plus  clairement, jeluidi?"  Mon  Père,  ce  m.ot  de 

grâce  actuelle  me  brouille;  je  n'y  suis  pas  accoutumé  : 
si  vous  aviez  la  bonté  de  me  dire  la  même  chose  sans 

vous  servir  de  ce  terme,  vous  m'obligeriez  infiniment. 
Oui,  dit  le  père;  c'est-à-dire  que  vous  voulez  que  je  sub- 

stitue la  définition  à  la  place  du  défini  :  cela  ne  change 

jamais  le  sens  du  discours  ;  je  le  veux  bien.  Nous  sou- 

tenons donc,  comme  un  principe  indubitable,  Qu'une 
action  ne  peut  être  imputée  à  péché,  si  Dieu  ne  nous  donne, 
avant  que  de  la  commettre,  la  connaissance  du  mal  qui  y 

est,  et  une  inspiration  qui  nous  excite  à  l'éviter.  M'entendez-, vous  maintenant? 

Étonné  d'un  tel  discours,  selon  lequel  tous  les  péchés 
de  surprise,  et  ceux  qu'on  fait  dans  un  entier  oubli  de 
Dieu,  ne  pourraient  être  imputés,  je  me  tournai  vers 

mon  Janséniste,  et  je  connus  bien,  à  sa  façon,  qu'il  n'en 
croyait  rien.  Mais,  comme  il  ne  répondait  mot,  je  dis  à 

1.  Var.  :  En  quoi,  lui  dis-ja. 
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ce  Père  :  Je  voudrais,  mon  Père,  que  ce  que  vous  dites 
fût  bien  véritable,  et  que  vous  en  eussiez  de  bonnes 

preuves.  En  voulez-vous?  me  dit-il  aussitôt;  je  m'en 
vais  vous  en  fournir,  et  des  meilleures;  hiissez-moi 
faire.  Sur  cela,  il  alla  chercher  ses  livres.  Et  je  dis  cepen- 

dant à  mon  ami  :  Y  en  a-t-il  quelque  autre  qui  parla 
comme  celui-ci?  Gela  vous  est-il  si  nouveau?  me  répon- 

dit-il. Faites  élat  que  jamais  les  Pères,  les  papes,  les 

conciles,  ni  l'Écriture,  ni  aucun  livre  de  piété,  même 
dans  ces  derniers  temps,  n'ont  parlé  de  cette  sorte  : 
mais  que,  pour  des  Casuistes,  et  des  nouveaux  scolasti- 
ques.  il  vous  en  apportera  un  beau  nombre.  Mais  quoil 

lui  dis-je,  je  me  moque  de  ces  auteurs-là,  s'ils  sont  con- 
traires à  la  tradition.  Vous  avez  raison,  me  dit-il.  Et,  à 

ces  mots,  le  bon  Père  arriva  chargé  de  livres.  El  m'offrant 
le  premier  qu'il  tenait .  Lisez,  me  dit-il,  la  Somme  des 
péchés  du  Père  Bauny,  que  voici  ;  et  de  la  cinquième 

édition  encore,  pour  vous  montrer  que  c'est  un  bon  livre. 
C'est  dommige,  me  dit  tout  bas  mon  Janséniste,  que 
ce  livre-là  ait  été  condamné  h  Rome,  et  par  les  évoques 

de  France  Voyez,  me  dit  le  Père,  la  page  906  '.  Je  lus 
donc  et  je  trouvai  ces  paroles  :  Pour  pécher  et  se  rendre 

coupable  devant  Dieu,  il  faut  savoir  que  la  chose  qu'on 
veut  faire  ne  vaut  rien,  ou  au  moins  en  douter,  craindre,  ot 

bien  juger  que  Dieu  ne  prend  plaisir  à  l'action  à  laquelle 
on  s' occupe,  qu'il  la  défend,  et  nonobstant  la  faire,  franchir 
le  saut,  et  passer  outi^e.  \ 

Voilà  qui  commence  bien,  lui  dis-je.  Voyez  ce- 

jendant,  me  dit-il,  ce  que  c'est  que  l'envie.  C'était  sur, 
cela  que  M.  Rallier,  avant  qu'il  fût  de  nos  amis,  se 
moquait  du  P.  Bauny,  et  lui  appli(|uait  ces  paroles  :  Ecce 
qui  tollit  peccata  mundi;  Voilà  celui  qui  ôte  les  péchés  du 

l.Voir  V Avertissement  anr  cette  Lettre.  Il  n'y  a  pas  de  page  906 
dans  la  Somme  des  véché^- 
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monde  '.  Il  est  vrai,  lui  dis-je,  que  voilà  une  rédemption 
toute  nouvelle  selon  le  P.  Bauny. 

En  voulez-vous,  ajouta-t-il,  uneautocilé  plus  authon- 

tique?  vayez  ce  livre  du  P.  Ânnat.  C'est  le  dernier  qu'il 
ji  fait  contre  M.  Arnauld^;  lisez  la  page  34,  »ù  il  y  a 

une  oreille,  el  voyez  les  lignes  que  j'ai  marquées  avec 
du  crayon;  elles  sont  toutes  d'or.  Je  lus  donc  ces  ter- 

mes :  Celui  (fui  n'a  aucune  pensée  de  Dieu,  ni  de  ses  péchés, 
ni  aucune  appréhension  (c'ost-à-dire.  ii  ce  qu'il  me  fit  en- 

tendre, aucune  connaissance)  3  de  l'obligation  d'exercer 
des  actes  d'amour  de  Dieu,  ou  de  contrition,  n'a  aucune 
grâce  actuelle  pour  exercer  ces  actes  :  mais  il  est  vrai  ausst 

qu'il  ne  fait  aucun  péché  en  les  omettant;  et  que,  s'il  est 
damné,  ce  ne  sera  pas  en  punition  de  cette  omission.  Et 
quelques  lignes  plus  bas  :  Et  on  peut  dire  lamême  chose 

d'une  coupable  commission. 
Voyez-vous,  me  dit  le  Père,  comme  il  parle  des  péchés 

d'omission,  et  de  ceux  de  commission?  Car  il  n'oublie 
rien.  Qu'en  dites-vous?  0  que  cela  me  pl^iît  !  lui  répon- 
dis-je;  que  j'en  vois  de  belles  conséquences.  Je  perce 
déjà  dans  les  suites  :  que  de  mystères  s'offrent  à  moi  !  Je 
vois,  sans  comparaison,  plus  de  gens  justifiés  par  cette 
ignorance  et  cet  oubli  de  Dieu,  que  par  la  grâce  et  les 

sacrements.  Mais,  mon  Père,  ne  me  donnez-vous  point 

une  fausse  joie  ?  N'est-ce  point  ici  quelque  chose  de 

1.  Jean,  i,  "29  ;  mais  il  y  a  peccatum  dans  la  Vulgate  (ni^v  àjiapTtav 
dans  le  grec).  Le  ç\\it\q\  pcccata  est  dans  le  verset /(57^^^s  Dei  qui  se 
chante  à  la  messe.  —  Sur  M.  Hallier,  voir  Port-Royal,  t  II,  p.  156, 
note,  et  p.  506. 

2.  Rép  nse  à  quelques  demandes  dont  l'éclaircissement  est  néces' 
taire  au  temps  présent,  par  le  P.  François  Annat  de  la  compagnie  lia 
Jésus,  seconde  édition,  augmentée  de  Réflexionssur  la  sera  de  Lettre 
du  sieur  Amauld,  Paris,  I65G. 

3.  rie  sens  du  mot  appréhension  est  encor 

iière  édition  du  Dictionnaire  de  l'Acadétuie. 



QCATRIÉME   LETTBE.  37 

semblable  h  cette  suffisance  qui  ne  su'fil  pas?  J'ap- 

préhende furieusement  le  distinguo  :  j'y  ai  déjà  élé  attrapé. 
Parlez-vous  sincèremeul  ?  Gomment!  dit  ie  Père  en 

s'échaufFant.  Il  n'en  faut  pas  railler;  il  n'y  a  point  ici 

d'équivoque  Je  n'en  raille  pas,  lui  dis-je;  mais  c'est  que' 
je  crains  à  force  de  désirer. 

Voyez  donc,  me  dit-il,  pour  vous  en  mieux  assurer, 

les  écrits  de  M.  le  Moyne,  qui  l'a  enseigné  en  pleine  Sor- 

bonne.  11  l'a  appris  de  nous,  à  la  vérité;  mais  il  l'a  bien 
dômô^é.  0  qu'il  l'a  fortement  établit  II  enseigne  que, 

pour  faire  qu'une  action  soif  péché,  il  faut  que  toutes  ces 

choses  se  passent  dans  l'âme.  Lisez  et  pesez  chaque  mot  Je 
lus  donc  en  latin  ce  que  vous  verrez  ici  en  français. 

I .  D'une  part.  Dieu  répand  dans  l'âme  quelque  amour  qui 

la  penche  vers  la  chose  commandée  ;  et,  de  l'autre  part,  la 
concupiscence  rebelle  la  sollicite  au  contraire.  2.  Dieu  ha 

inspire  la  connaissance  de  sa  faiblesse.  3.  Dieu  lui  inspire 

la  connaissance  du  médecin  qui  la  doit  gué7'ir.  4.  Dieu  lui 
inspire  le  désir  de  sa  guéinson.  5.  Dieu  lui  inspire  le  dési? 

de  le  prier  et  d'implorer  son  secours. 
Et  si  toutes  ces  choses  ne  se  passent  dans  l'âme,  dit 

le  Jésuite,  l'action  n'est  pas  proprement  péché,  et  ne 
peut  être  imput<^e  ;  comme  M.  le  Moyne  le  dit  en  ce 
nême  endroit  et  dans  toute  la  suite  *. 

1.  Voici  le  texte  latin  du  docteur  le  Moyne,  reproduit  dans  la  tra- 
duction latine  de  Nicole  : 

«  Non  l'ommrttitur  peccalum,  salt''rn  proprie  dictum  et  imp'ttahile 
irf  culpam,!sine  lihero  volunia'is  conaensii;  antequam  vero  voluntas 
:onspntiat,  vel  in  iegem  ppccati,  vei  in  leg^m  Dei,  hsc  geruntiir  in 
inima  :  hiac  infunditur  illi  dilectionis  aliquid  a  Deo,  per  quod  in- 
elinelur  in  rem  quœ  ppaecipitur  ;  riinc  sol!  citatur  in  contrarium  per 
rebellem  concupiscentiae  motum  ;  inspiralur  ipsi  a  Deo  notitia  infir- 
mitatis,  notilia  medici,  dosiderium  sanitatis,  affeclus  implorandi 
auxilii  ;  n  animus  propter  superhiam  negligat  orare  et  ad  medicum 
confugere,deseretur,et  in  peccalum  ruet  transgrediendo prxceplum. 
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En  voulez-vous  encore  d'aulres  ai.torilés  ?  en  voici. 
Mais  toutes  modernes,  me  dit  doucement  mon  Janséniste. 

Je  le  vois  bien,  dis-je;  et,  en  m'adressant  à  ce  Père,  je 
lui  dis  :  0  mon  Père,  le  grand  bien  (|ue  voici  pour  des 
gens  de  ma  connaissance  !  il  faut  que  je  vous  les  amène. 

Peut-être  n'en  avez-vous  guère  vu  qui  aient  moins  de 
péchés,  car  ils  ne  pensent  jamais  à  Dieu  ;  les  vices  ont 

prévenu  leur  raison  :  Ils  n'ont  jamais  connu  ni  leur  infir- 
mité, ni  le  médecin  qui  la  peut  guérir.  Ils  n'ont  jamais 

pensé  à  désirer  la  santé  de  leur  âme,  et  encore  moins  à  prier 

Dieu  de  la  leur  donner  :  de  sorte  qu'ils  sont  encore  dans 
l'innocence  du  baptême,  selon  M.  le  Moyne.  Ils  n'ont 
jamais  eu  de  pensée  d'aimer  Dieu,  ni  d'être  contrits  de  leurs 
péchés;  ÛQ  sorte  que.  selon  le  P.  Annat.  ils  n'ont  commis 
aucun  péché,  par  le  défaut  de  charité  et  de  pénitence  : 
leur  vie  tst  dans  une  recherche  continuelle  de  toutes 

sortes  de  plaisirs,  dont  jamais  le  moindre  remords  n'a 
interrompu  le  cours.  Tous  ces  excès  me  faisaient  croire 

leur  perle  assurée;  mais,  mon  Père,  vous  m'apprenez 
que  ces  mêmes  excès  rendent  leur  salut  assuré.  Béni 

soyez-vous,  mon  Père,  qui  justifiez  ainsi  les  gens!  Les 
autres  apprennent  à  guérir  les  âmes  par  des  austérités 

pénibles  :  mais  vous  montrez  que  celles  qu'on  aurait 
crues  le  plus  désespérément  malades  se  portent  bien.  0 
la  bonne  voie  pour  être  heureux  en  ce  monde  et  en 

l'autre!  J'avais  toujours  pensé  qu'on  péchait  d'autant 
Hœc  omnia  nisi  in  animo  peragantur,  actio  non  est  vere  peccalun), 
saltem  iniputabile  ad  culpam.  » 

Je  traduis  les  phrases  soulignées,  parce  qu'elles  n'ont  pas  été  tra- 
duites mot  à  mot  par  Pascal  : 

f  II  ne  se  commet  pas  de  péché,  du  moins  proprement  dit  et  impu- 
tablî  à  faute,  sans  le  libre  consentement  de  la  volonté;  mais  avant 
que  la  volonté  consente,  soit  à  la  loi  du  péché,  soit  à  la  lui  de  Dina 

{Rom.,  VII,  25),  voici  ce  qui  se  p  isse  dans  l'âme.  »  —  a  Si  l'esprit  par 
orgueil  néglige  de  prier  et  de  recourir  au  médecin,  il  sera  abandonné, 
et  tombera  dans  le  péché  en  transgressant  le  commandement   s 
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plus  qu'on  pensait  le  moins  à  Dieu  *.  Mais,  à  ce  que  je 
vois,  quand  on  a  pu  gagner  une  fois  sur  soi  de  n'y  plui 
penser  du  tout,  toutes  choses  deviennent  pures  poui 

l'avenir.  Point  de  ces  pécheurs  à  demi,  qui  ont  quelque 
amour  pour  la  vertu  ;  ils  seront  tous  damnés,  ces  demi- 

pécheurs.  Mais  pour  ces  l'rancs  pécheurs,  pécheurs  en- 
durcis, pécheurs  sans  mélange,  pleins  et  achevés,  l'enfer 

ne  les  tient  pas  :  ils  ont  trompé  le  diable  à  force  de  s'y 
abandonner. 

Le  bon  Père,  qui  voyait  assez  clairement  la  liaison  de 

ces  conséquences  avec  son  principe,  s'en  échappa  adroi- 
tement; et,  sans  se  fâcher,  ou  par  douceur,  ou  par  pru- 

dence, il  me  dit  seulement  :  AQn  que  vous  entendiez 
comment  nous  sauvons  ces  inconvénients,  sachez  que 

nous  disons  bien  que  ces  impies  dont  vous  parlez  se- 

raient sans  péché,  s'ils  n'avaient  jamais  eu  de  pensées 
de  se  convenir,  ni  de  désirs  de  se  donner  à  Dieu.  Mais 

nous  soutenons  qu'ils  en  ont  tous,  et  que  Dieu  n'a  jamais 
laissé  pécher  un  homme  sans  lui  donner  auparavant  la 

vue  du  mal  qu'il  va  faire,  et  le  désir  ou  d'éviter  le  péché, 
ou  an  moins  d'implorer  son  assistance  pour  le  pouvoir 
éviter  :  et  il  n'y  a  que  les  Jansénistes  qui  disent  le  con- traire. 

Eh  quoi!  mon  Père,  lui  repartis-je,  est  ce  là  l'hérésie 
des  Jansénistes,  de  nier  qu'à  chaque  fois  qu'on  fait  un 
péché,  il  vient  un  remords  troubler  la  conscience,  mal- 

gré lequel  on  ne  laisse  pas  de  franchir  le  saut  et  de  passer 

outre,  comme  dit  le  P.  Bauny?  C'est  une  assez  plaisante 
chose  d'être  hérétique  pour  celai  Je  croyais  bien  qu'on 
lût  damné  pour  n'avoir  pas  de  bonnes  pensées;  mais 
qu'on  le  soit  pour  ne  pas  croire  que  tout  le  monde  en  a, 
vraiment  je  ne  le  pensais  pas.  Mais,  mon  Père,  je  me 

I.  Var.  :  Qu'on  pensait  moins. 
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tiens  obligé  en  conscience  de  vous  désabuser,  et  de  vous 

dire  qu'il  y  a  mille  gens  qui  n'ont  point  ces  désirs,  q  li 
pèchent  sans  regret,  qui  pèchent  avec  joie,  qui  en  font 
vanité.  Et  qui  peut  en  savoir  plus  de  nouvelles  que 

vous?  Il  n'est  pas  que  vous  ne  confessiez  quelqu'un  de 
ceux  dont  je  parle;  car  c'est  parmi  les  personnes  de 
grande  qualité  qu'il  s'en  rencontre  d'ordinaire  *.  Mais 
prenez  garde,  mon  Père,  aux  dangereuses  suites  de  votre 

maxime.  Ne  remarquez-vous  pas  quel  effet  elle  peut  faire' 
dans  res  libertins  ̂   qui  ne  cherchent  qu'à  douter  de  la 
religion  ?  Quel  prétexte  leur  en  offrez-vous,  quand  vous 

leur  dites,  comme  une  vérité  de  foi,  qu'ils  sentent,  à 
chaque  péché  qu'ils  commettent,  un  avertissement  et 
un  désir  intérieur  de  s'en  abstenir  !  Car  n'est-il  pas  vi- 

sible qu'étant  convaincus,  par  leur  propre  expérience, 
de  la  fausseté  de  votre  doctrine  en  ce  point,  que  vous 
dites  être  de  foi,  ils  en  étendront  la  conséquence  à 

tous  les  autres?  Ils  diront  qui  si  vous  n'êtes  pas  véri- 
tables en  un  article,  vous  êtes  suspects  en  tous  :  et  ainsi 

vous  les  obligerez  à  conclure,  ou  que  la  religion  est 
fausse,  ou  du  moins  que  vous  en  êtes  mal  instruits. 

Mais  mon  second,-  soutenant  mon  discours,  lui  dit  : 

Vous  feriez  bien,  mon  Père,  pour  conserver  votre  doc- 

trine, de  n'expliquer  pas  aussi  nettement  que  vous  nous 
avez  fait  ce  que  vous  entendez  par  grâce  actuelle.  Car 

comment  pourriez-vous  déclarer  ouvertement,  sanç 
perdre  tonte  créance  dans  les  esprits,  que  personne  n.» 

pèche  qu'il  n'ait  auparavant  la  connaissance  de  S07i  in/ir- 
mité,  celle  du  médecin,  le  désir  de  la  guérison,  et  celui  de  la 

demandera  Dieu?  Croira-t-on,  sur  votre  parole,  que  ceux 

1.  Le  Don  Juan  de  Molière,   i666,  nous  représente  un  modèle  da 
ces  «  personnes  de  grande  qualité  ». 

2.  C'est-à-dire,  dans  le  langage  du  temps,  ces  incrédules. 
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Tui  sont  plongés  dans  i'avarice  ',  dans  l'impudicilé, 
*ans  les  vols,  dans  les  sacrilèges,  aient  des  véritables 
lésirs  2  d'embrasser  la  chasteté,  l'humilité,  et  les  au- 

tres vertus  chrétiennes? 

Pensera-t-on  que  ces  philosophes  qui  vantaient  si 

hautement  la  puissance  de  la  nature  en  connussent  l'in- 
firmité et  le  médecin?  Direz-vous  que  ceux  qui  soute- 
naient, comme  une  maxime  assurée,  que  Dieu  ne  donne 

point  la  vertu  *,  et  qu'il  ne  s'est  jamais  trouvé  per- 
sonne qui  la  lui  ait  demandée,  pensassent  point  à  la  lui 

demander  eux-mêmes  *? 
Qui  pourra  croire  que  les  épicuriens,  qui  niaient  la 

Providence  divine,  eussent  des  mouvements  de  prier 

Dieu,  eux  qui  disaient  que  c'était  lui  faire  injure,  de  l'im- 
plorer dans  nos  besoins,  comme  s'il  eût  été  capable  de  s'a- 

muser à  penser  à  nous  ? 

Et  enfin,  comment  s'imaginer  que  les  idolâtres  et  les 
athées  aient  dans  toutes  les  tentations  qui  les  portent 

au  péché,  c'est-.'i-dire  une  infinité  de  fois  en  leur  vie,  le 
désir  de  prier  le  véritable  Dieu,  qu'ils  ignorent,  de  leur 
donner  les  véritables  vertus,  qu'ils  ne  connaissent  pas  3? 

Oui,  dit  le  bon  l'ôre  d'un  ton  résolu,  nous  le  dirons; 
et  plutôt  que  de  dire  qu'on  pèche  sans  avoir  la  vue  que 
l'on  faii  mal,  et  le  désir  de  la  vertu  contraire,  nous  sou- 

tiendrons que  tout  le  monde,  et  les  impies  et  les  infidèles, 

1.  Dans  le  sens  du  mot  en  latin,  c'est-à  dire  l'amour  de  l'argent» 
que  ce  soit  pour  l'entasser  ou  pour  le  dépenser. 2.  Var.  :  Aient  véritablement  le  désir. 

3.  Var.  :  Que  ce  n'est  pas  Dieu  qui  donne  la  vertu. 
4.  Voir  Cicéron,  De  nntura  deorum,  III.  3G;  Horace,  Epit.  I,  18, 

aux  deux  derniers  vers,  etc.  —  Povir  l'alinéa  suivant,  je  ne  sais  au 
juste  quels  textes  Pascal  avait  dans  l'esprit.  Voir  pourtant  Cic,  ibid., 
1,20. 

ô-  Var.  :  Le  vrai  Dieu,  les  vraies  vertus.  —  Je  ne  vois  pas  de  rai- 
son de  ce  changRment.  sinon  que  le  monosyllabe  vrai  a  paru  plu« 

vif  et  plus  dégagé,  surtout  dans  une  plira.«e  où  il  se  répète. 
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ont  ces  inspirations  el  Cts  désirs  à  chaque  tentation.  Car 

^ous  ne  sauriez  me  montrer,  au  moins  par  l'Écriture,  que 
€cla  ne  soil  pas. 

Je  i)ris  la  parole  à  ce  discours  pour  lui  dire  :  El  quoi  ! 

mon  Père,  iaut-il  recourir  à  l'Écriture  pour  montrer  une 
chose  si  claire?  Ce  n'est  pas  ici  un  point  de  foi,  ni  même 
de  raisonnement;  c'est  une  chose  défait;  nous  le  voyons, 
nous  le  savons,  nous  le  sentons. 

Riais  mon  Janséniste,  se  tenant  dans  les  termes  que 
le  Père  avait  prescrits,  lui  dit  ainsi  :  Si  vous  voulez,  mon 

Père,  ne  vous  rendre  qu'à  l'Écriture,  j'y  consens,  mais 
au  moins  ne  lui  résistez  pas  :  et  puisqu'il  est  écrit  que 
Dieu  n'a  pas  l'évélé  ses  jugements  aux  Gentils,  et  quil  les  a 
laissés  errer  dans  leurs  voies,  ne  dites  pas  que  Dieu  a 
éclairé  ceux  que  les  livres  sacrés  nous  assurent  avoir 

été  abandonnes  dans  les  ténèbres  et  dans  l'ombre  de  la 
niort  '. 

IS'e  vous  sufûl-il  pa?,  pour  entendre  Terreur  de  votre 
principe,  de  voir  que  sainl  Paul  se  dit  le  premier  des  pé- 

cftews,  pour  un  péché  qu'il  déclare  avoir  con:imis  par 
xyyiorance  et  avec  zèle^  ? 

Ne  sulfit-il  pas  de  voir  par  l'Évangile  que  ceux  qui 
'sruciUaienl  Jésus-Curist  avaient  besoin  du  pardon  qu'il 
iemandait  pour  eux,  quoiqu'ils  ne  connussent  point  la 
malice  de  leur  action  ;  el  qu'ils  ne  l'eussent  jamais  faite, 
selon  sainl  Paul,  s'ils  en  eussent  eu  la  connai^sance  3? 

Ne  sufLit-il  pas  que  Jésus-Curist  nous  avertisse  qu'il 
'}'  aura  des  persécuteur.-,  de  l'Ég'ise  qui  croironl  rendre 
(service  à  Dieu  en  s'eflorçanl  de  l.i  ruiner  ;  pour  nous 
faire  entendre  que  ce  péché,  qui  est  le  plus  grand  de 

!.  Paul,  Eph.,  iv,  17-3S  et  Luc,  i,  '9. 
2.  I  Tim  ,  i,  13- 15  et  Ca/.,  i,  14. 
3.  Luc,  XXIII,  3i  eti  Cor.,  n,  g. 
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tous  selon  l'apôlre  \  peut  ôlre  commis  par  ceux  qui 
sont  si  él"igués  de  savoir  qu'ils  pèchent,  qu'ils  croiraient 
pécher  en  ne  le  faisanl  pas  ?  El  enfin,  ne  suffil-il  pas  que 

Jlsus-Christ  lui  môme  nous  ail  appris  qu'il  y  a  deux 
sortes  de  pécheurs,  dont  les  uns  pèchent  avec  connais- 

sance, el  les  autres  "Jans  connaissance  ;  et  qu'ils  seront 
tous  châtiés,  quoiqu'à  la  vérité  différemment  2? 

Le  bon  Père,  pressé  par  tant  de  témoignages  de  l'É- 
criture, A  laquelle  il  avait  eu  recours,  commença  à 

lâcher  le  pied;  et  laissant  pécher  les  impies  sans  inspi- 
r.ilion,  il  nous  dit  :  Au  moins  vous  ne  nierez  pas  que 
les  justes  ne  pèchent  jamais  sans  que  Dieu  leur  donne.... 

Vous  reculez,  lui  dis-je  en  l'interrompant,  vous  reculez, 
mon  Père,  et  vous  abandonnez  le  principe  général  *; 

et  voyant  qu'il  ne  vaut  plus  rien  .•'1  l'égard  des  pécheurs 
vous  voudriez  entrer  en  composition,  et  le  faire  au  moins 

subsister  pour  les  justes.  Mais  cela  étant,  j'en  vois 
l'usage  bien  raccourci;  car  il  ne  servira  plus  à  guère  de 
gens  ;  el  ce  n'est  quasi  pas  la  peine  de  vous  le  disputer. 

Mais  mon  second,  qui  avait,  à  ce  que  je  crois,  étudié 
toute  cette  question  le  matin  même,  tant  il  était  prêt  sur 
toal,  lui  répondit  :  Voilà,  mon  Père,  le  dernier  retran- 

chement où  se  retirent  ceux  de  votre  parti  qui  ont  voulu 
entrer  en  disputai.  Mais  vous  y  êtes  aussi  peu  en  assu- 

liuicc.  L'exemple  des  justes  ne  vous  est  pas  plus  favo- 
rable Qui  doute  qu'ils  ne  tombent  souvent  dans  des 

péchés  de  surprise  sans  qu'ils  s'en  aperçoivent?  N'ap- 
prenons-nous pas  des  saints  mômes  combien  la  concu- 

piscence leur  tenu  de  pièges  secrets,  et  combien  il 

arrive  ordinairement  que  quelque  sobres  qu'ils  soient, 

1 .  D'après  l'Épltre  à  Timothée  ciliée  tout  à  l'I.eure,  1, 15.  —  Pour  W 
commnncement  de*i'alinéa,  voir  Jean,  xv,  21. 

2.  Luc,  XII,  47-43. 
3.  Var.  :  Vous  abandonnez,  sans  el. 
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ils  donnent  à  la  volupté  ce  qu'ils  pensent  donner  à  ia 
seule  nécessité,  comme  saint  Augustin  le  dit  de  soi- 
même  dans  ses  Confessions*? 

Combien  est-il  ordinaire  de  voir  les  plus  zélés  scm- 

porler  dans  la  dispute  à  des  mouvements  d'aigreur  pou? 
leur  propre  intérêt,  sans  que  leur  conscience  leur  rend»^ 

sur  l'heure  d'autre  témoignage,  sinon  qu'ils  agissent  de 
la  sorte  pour  le  seul  intérêt  de  la  vérité,  et  sans  qu'ils 
s'en  aperçoivent  quelquefois  que  longtemps  après! 

Mais  que  dira-t-on  de  ceux  qui  se  portent  avec  ardeur 

à  des  choses  effectivement  mauvaises,  parce  (ju'ils  les 
croient  effectivement  bonnes,  comme  l'histoire  ecclé- 

siastique en  donne  des  exemples  ;  ce  (|ui  n'empêche  pas, 
selon  les  Pères,  qu'ils  n'aient  péché  dans  ces  occasions? 

Et,  sans  cela,  comment  les  justes  auraient-ils  des 
péchés  cachés^  ?  Gomment  serait-il  véritable  que  Dieu 
seul  en  connaît  et  la  grandeur  et  le  nombre  ̂ ,  que 

personne  ne  sait  s'il  est  digne  d'amour  ou  de  haine  ♦, 
et  que  les  plus  saints  doivent  toujours  demeu.er  dans 

la  crainte  et  dans  le  tremblement,  quoiqu'ils  ne  se  sen- 
tent coupables  en  aucune  chose,  comme  saint  P. ml  le 

dit  de  lui-même  '  ? 
Concevez  donc,  mon  Père,  que  les  exemples  et  des 

justes  et  des  pécheurs  renversent  également  celte  né- 
cessité que  vous  suppo^ez  pour  pécher,  de  connaître  le 

mal  et  d'aimer  la  vertu  contraire,  puisque  la  passion 
que  les  imi)ies  ont  pour  les  vices  témoigne  assez  <|u'ils 
n'ont  aucun  désir  pour  la  vertu  ;  et  que  l'amour  que  les 

1.  Livre  X,  ch.  34. 
2.  Ps.  XIX,  13  (xviii  dans  la  Vulgate). 

(.  Je  ne  sais  quel  est  le  texte  que  Pascal  a  ici  dans  l'esprit.  Peut- 
être  Jér.,  XVI,  n. 

4.  EccL,  IV,  1,  du  moins  dans  la  Vulgate  ;  car  il  parait  oue  le  exte 
ibreu  ne  dit  pas  procisémeni  cela. 
6.  I  for,,  IV,  4  tt  Philipp.,  il.  12. 
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justes  ont  pour  la  vertu  témoigne  hautement  qu'ils  n'ont 
pas  toujours  la  connaissance  des  péchés  qu'ils  cora- 
«nettent  chaque  jour,  selon  l'Écriture  *. 

Et  il  est  si  véritable  ̂   que  les  justes  pèchent  en  cette 

sorte,  qu'il  est  rare  que  les  grands  saints  pèchent  autre- 
ment. Car  comment  pourrait-on  concevoir  que  ces  âmes 

si  pures,  qui  fuient  avec  tant  de  soin  et  d'ardeur  les 
moindres  choses  qui  peuvent  déplaire  à  Dieu  aussitôt 

qu'elles  s'en  aperçoivent,  et  qui  pèchent  néanmoins  plu- 
sieurs fois  chaque  jour,  eussent  à  chaque  fois,  avant  que 

de  tomber,  la  connaissance  de  leur  infirmité  en  cette  occa- 
sion,  celle  du  médecin,  le  désir  de  leur  santé,  et  celui  dt 

prier  Dieu  de  les  secowir,  et  que,  malgré  toutes  ces  ins- 
pirations, ces  âmes  si  zélées  ne  laissassent  pas  de  passer 

outre  et  de  commettre  le  péché? 
Concluez  donc,  mon  Père,  que  ni  les  pécheurs,  ni 

même  les  plus  justes,  n'ont  pas  toujours  ces  connais- 
sances, ces  désirs,  et  toutes  ces  inspirations,  toutes  les 

fois  qu'ils  pèchent;  c'est-à-dire,  pour  user  de  vot;  termes, 
qu'ils  n'ont  pas  toujours  la  grâce  actuelle  dans  tontes 
les  occasions  où  ils  pèchent.  Et  ne  dites  plus,  avec  vos 

»iouveaux  auteurs,  qu'il   est  impossible  qu'on   pèche 
|uand  on  ne  connaît  pas  la  justice;  mais  dites  plutôt, 

ivec  saint  Augustin  et  les  anciens  Pères,  qu'il  est  im- 
Dssible  qu'on  ne  pèche  pas  quand  on  ne  connaît  pas  la 

,^  istice  :  Aecesse  est  ut  peccet,  a  quo  ignoratur  justitia  ̂  
Le  bon  Père,  se  trouvant  aussi  empêché  de  soutenir 

l  jn  opinion  au  regard  des  justes  qu'au  regard  des  pé- 
cheurs, ne  perdit  pas  pourtant  courage.  Et  après  avoir 

1.  Prov.,  XXIV,  16. 
2.  Var.  :  Si  vrai. 

3.  Je  ne  sais  quel  est  ce  texte.  —  Dans  ses  notes  sur  la  Lettre  4, 

Kicole  cite  un  passage  de  saint  Bernard,  d'où  est  prise  toute  l'argu- mentation de  Pascal. 
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un  peu  rêvé  :  Je  m'en  vas  bien  vous  convaiucre,  nous 
dil-il.  El  lepreiianl  son  P.  Bauny  à  l'emli-uiL  môme 

qu'il  nous  avait  montré  :  Voyez,  voyez  la  raison  sur  la- 
quelle il  établit  sa  pensée.  Je  savais  bien  qu'il  ne  man- 

quait pas  de  bonnes  preuves.  Lisez  ce  qu'il  cite  d'Aris- 
tote;  et  vous  verrez  qu'après  une  autoi'ité  si  expresse,  il 
faut  brûler  les  livres  de  ce  prince  des  philosophes,  ou 

ôtre  de  notre  opinion.  Écoutez  donc  les  principes  qu'éta- 

blit le  père  Bauny  :  Il  dit  premièrement  qu'une  action  ne 

peut  être  imputée  à  blâme  lorsqu'elle  est  involontaire.  Je 
1  avoue,  lui  dit  mon  ami.  Yoilà  la  première  fois,  leur  dis- 

je,  que  je  vous  ai  vus  d'accord.  Tenez-vous-en  là,  mon 

PèiC,  si  vous  m'en  croyez.  Ce  ne  serait  rien  taire,  me 
dit-il  ;  car  il  faut. savoir  quelles  sont  les  conditions  né- 

cessaires pour  faire  qu'une  action  soit  volontaire.  J'ai 
bien  peur,  ré()ondis-je,  que  vous  ne  vous  brouilliez  là- 

dessus.  Ne  craignez  point,  dit-il,  ceci  est  sûr;  Aristote 
est  pour  moi.  Ecoulez  bien  ce  que  dit  le  père  Bauny: 

Afin  qu'une  action  soit  volontaire,  il  faut  quelle  procède 

d'homme  qui  voie,  qui  sache,  qui  pénètre  ce  qu'il  y  a  de 
bien  et  de  mal  en  elle.  Voluntarium  est,  dit- on  communément 

avec  le  Philosophe  {vous  savez  bien  que  c'est  Aristote.  me 
dit-il  en  me  serrant  les  doigts),  quod  fit  aprincijiio  cognos- 

cente  singula  in  quibus  est  actio  '  .'  si  bien  que  quand  la 
volonté,  à  la  volée  et  sans  discussion,  se  porte  à  vouloir  ou 

abhorrer,  faire  ou  laisser  quelque  chose  avant  que  l'entende- 
ment ait  pu  voir  s'il  y  a  du  mal  à  la  vouloir  ou  à  la  fuir,  la 

faire  ou  la  laisser,  telle  action  n'est  ni  bonne  ni  mauvaise  ; 

d'autant  qu'avant  cette  perquisition,  cette  vue  et  réflexion 

de  l'esprit  dessus  les  qualités  bonnes  ou  mauvaises  de  la  chose 

1.  Ettùques  à  Nicomaque,  111,  i,  16.  —  Le  PhilosOfUe,  pour  dire 
Aristote,  se^lrouve  précisément  dans  les  Réponses  aux  Leiliea  pr<^ 
vinciales,  p.  3 19. 
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à  laquelle  on  s  occupe,  l'action  avec  laquelle  on  la  faii  n'est 
volontaire  '. 

Eh  bien!  médit  le  Père,  ôtes-vous  content?  11  semble, 

repartis-je,  qu'Aristote,  est  de  l'avis  du  P.  Bauny  ;  mais 
cela  ne  laisse  pas  de  me  surprendre.  Quoi  I  mon  Père, 

il  ne  suffit  pas,  pour  agir  volontairement,  qu'on  sache 
ce  que  l'on  fait,  et  qu'on  ne  le  fasse  que  parce  qu'on 
le  veut  faire;  mais  il  faut  de  plus  Que  l'on  voie,  que 
l'on  sache  et  que  l'on  pénètre  ce  qu'il  y  a  de  bien  et  de 
mal  dans  cette  action?  Si  cela  est,  il  n'y  a  guère  d'actions 
volonlairos  dans  la  vie;  car  ou  ne  pense  guère  à  tout 

I.  Après  n'est  volontaire,  il  n'y  a  dans  Danny  qu'un  point  et  vir- 
gule, et  la  phrase  continue  ainsi  :  comme  elle  est  lorsqu'après  que 

rente7idement  a  vu,}iesé  et  considéré  avec  réflexion  les  qualités  du  dit 

objet,  la  volo7ité  s'y  porte,  s'y  attache  et  le  veut,  ce  qu'elle  peut  faire 
form  llemunt,  virtuellement,  ou  bien  taciteinent  :  formellcm-nt, 
quand  par  un  ade  exprès  elle  appète  ou  liait,  embrasse  ou  bien  re- 
i''ttecequi  lui  est  représenté  p  ir  Vinlellfict  comme  bon  ou  mauvais; 
virtuellement,  elle  est  censée  y  consentir  quaiid  le  consentement  ac- 

tuel >^t  formel  qu'elle  y  aurait  auparavant  donné  dure  encore,  comme 
il  faut  le  croire  quand  on  ne  la  réoqué,  interrotnpu  ou  empêché 
par  quel /ne  acte  qui  lui  serait  contraire.  Le  consentement  est  inter- 

prétatif et  tacite,  qna  id  fortement  on  ne  s'oppo  e  au  mal  que  prudem- 
ment on  doit  appréhender  qu'il  ne  jwus  gayne,  et  que  l'on  a  reconnu 

être  l'objet  auquel  la  volonté  ou  quelque  autre  fa'iulté  se  va  insensi- 
blement attœ-tiant;  par  exemple  lorsqu'on  s'aperçoi'  qu'an  a  en  la 

partie  supérieure  quelque  complaisance  au  mal  d'autrui,  en  l  infé- 
rieure le  déréylenient  par  Le  plaisir  quelle  y  sent,  lequel  plaisir  est 

pour  précipiter  l'homme  à  sa  ruine,  et  l'^  porter  à  y  p'êter  consen- 
tement, si  promp'ement  il  ne  la  désavoue,  soit  en  ta  méprisant  soit 

en  faisant  quelque  action  qui  im  soit  opposée;  eu  ce  cas  là  s'en  dis- 
jienser,  ne  s'en  vouloir  donner  la  peine,  cesltacHe-nent  approuve/-  It 
Uit  plaisir  que  la  partie  concupisctble sent,  et  y  donner consentemem 

autant  qu'il  faut  pour  se  couler  dedans  le  vice,  perdre  Dieu  et  se 
çirdce;  beaucoup  plus  s'il  est  formel,  car  lors  la  volonté  veut  actuelle 
ment  it  mal;  n'était  qu'il  ne  fût  de  conséquence,  comme  serait  un^ 
pensée  légère  d'indignation,  un  sentiment  subit  et  prompt  de  haine  e. 
de  colère.  —  Il  faut  avouer  que  si  le  pauvre  père  Bauny  corrompi 

xes  lecteurs,  ce  n'est  pas  parles  séduelions  du  style.  Il  était  né  eu  Ib&h 
ei  est  mort  «n  1C4^.  Sa  Somme  des  pécliPs  est  de  1630. 
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cela.  Que  de  jurements  dans  le  jeu,  que  d'excès  dans  les 
débauches,  que  d'emportements  dans  le  carnaval,  qui 
ne  sont  point  volontaires,  et  par  conséquent  ni  bons  ni 

mauvais,  pour  n'être  point  accompagnés  de  ces  réflexions 
d'esprit  sur  les  qualités  bonnes  ou  mauvaises  de  ce  que  l'on 
fait!  Mais  est-il  possible,  mon  Père,  qu'Aristote  ait  eu 
cette  pensée,  car  j'avais  ouï  dire  que  c'était  un  habile 
homme?  Je  m'en  vas  vous  en  éclaircir,  me   dit  mon 

Janséniste.  Et  ayant  demandé  au  Père  la  Morale  d'Aris- 
tote,  il  l'ouvrit  au  commencement  du  3°  livre,  d'où  le 
P.  Bauny  a  pris  les  paroles  qu'il  en  rapporte,  et  dit  à 
ce  bon  Père  :  Je  vous  pardonne  d'avoir  cru,  sur  la  foi  du 
P.  Bauny,  qu'Aristote  ait  été  de  ce  sentiment.  Vous  au- 

riez changé  d'avis,  si  vous  l'aviez  lu  vous-même.  Il  est 
bien  vrai  qu'il  enseigne  quafin  qu'une  action  soit  volon- 

taire, il  faut  connaître  les  particularités  de  cette  action, 

singula  in  quibusestactio.  Mais  qu'entend-il  parla,  sinon 
les  circonstances  particulières  de  l'action,  ainsi  que  les 
exemples  qu'il  en  donne  le  justifient  clairemenL  n'en 
rapportant pointd'autres  que  deceux  où  l'onignorequel- 
qu'une  de  ces  circonstances,  comme  d'une pei^sonne  qui, 
voulant  monter  une  machine,  en  décoche  un  da7'd  qui  blesse 

quelqu'un;  et  deMérope  qui  tua  son  fils  en  pensant  tuer  son 
ennemi,  et  autres  semblables'  ? 

Vous  voyez  donc  par  là  quelle  est  l'ignorance  qui  rend 
les  actions  involontaires;  et  que  ce  n'est  que  celle  des 
circonstances  particulières  qui  est  appelée  par  les  théolo' 

giens,  comme  vous  le  savez,  fort  bien,  mon  Père,  l'igno- 
rance du  fait.  Mais  quant  à  celle  du  droit,  c'est-à-dire 

quant  à  l'ignorance  du  bien  et  du  mal  qui  est  en  l'action, 
de  latiuelle  seule  il  s'agit  ici,  voyons  si  Aristote  est  de 
l'avis  du  P.  Bauny.  Voici  les  paroles  de  ce  philosophe  : 

1.  Eth.  àNicom,  ibid.,  17. 
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Tous  les  méchants  ignnj'ent  ce  qu'ils  doivent  faire  et  ce 

qu'ils  doivent  fui}';  et  c'est  cela  même  qui  les  rend  mé- 

r.hanis  et  vicieux.  C'est  pourquoi  on  ne  peut  pas  dire  que, 

narce  qu'un  homme  ignore  ce  qu'il  est  à  propos  qu'il 
fasse  pour  satisfaire  à  son  devoir,  son  action  soit  involon- 

taire. Car  cette  ignorance  dans  le  choix  du  bien  et  du  mal  ne 

fait  pas  qu'une  action  soit  involontaire .  mais  seulement 

qu'elle  est  vicieuse.  L'on  doit  dire  la  même  clipse  de  celui  qui 
ignore  en  général  les  règles  de  son  devoir,  puisque  cette  igno- 

rance rend  les  hommes  dignes  de  blâme,  et  non  d'excuse.  Et 

ainsi  l'ignorance  qui  rend  les  actions  involontaires  et  excu- 
sables est  seulement  celle  qui  regarde  le  fait  en  particulier, 

et  ses  circonstances  singulières.  Car  alors  on  pa7'donneà  un 

homme,  et  ou  l'excuse,  et  on  le  considèi^e  comme  ayant  agi 
contre  son  gré  ' . 

Après  cela,  mon  Père,  direz-vous  encore  qu'Aristote 

soit  de  voire  opinion  ?  El  qui  ne  s'étonnera  de  voir  qu'un 
philosophe  païen  ail  él6  plus  éclairé  que  vos  docteurs  en 
une  matière  aussi  importante  à  toute  la  morale  et  à  la 

conduite  môme  des  âmes,  qu'est  la  connaissance  des 
conditions  qui  rendent  les  actions  volontaires  ou  invo- 

lontaires, et  qui  ensuite  les  excusent  ou  ne  les  excusent 

pas  de  péché?  N'espérez  donc  plus  rien,  mon  Père,  de 
ce  prince  des  philosophes;  et  ne  résistez  plus  au  prince 

des  théologiens,  qui  décide  ainsi  ce  point,  au  liv.  I  de 

ses  Ilélr.  2^  eh.  xv  :  Ceux  qui  pèchent  par  ignorance  nt 

font  leur  action  que  parce  qu'ils  la  veulent  faire,  quoi- 

qu'ils pèchefit  sans  qu'ils  veuillent  pécher.  Et  aiyisi  ii'. 
oéché  même  d'igno7'ance  ne  peut  être  commis  que  par  h 

volonté  de  celui  qui  le' commet  ;  mais  par  une  volonté  qui 

se  porte  à  l'action  et  non  au  péché:  ce  qui  n'empêche  pas 

1.  Elh.  àNico'7>.,ifnrL,  14-15. 
î.  Retractiitionfis.  Le  prince  des  théologiens  est  saint  Augustin. 
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néanmoins  que  iaction  ne  soit  péché,  parce  qu'il  suffît 
pour  ce'a  qu'on  ait  fait  ce  qu'on  était  obligé  de  ne  point 
faire. 

Le  P(ïre  me  parut  surpris,  et  plus  encore  du  passage 

d'Arislote  que  de  celui  de  saini  Augustin^  Mais,  comme 
il  pensait  à  ce  qu'il  devait  dire,  on  vint  l'avertir  que  ma-; 
dame  la  Maréchale  de...  et  madame  la  Marquise  de...  W 
demandaient  #.  Et  ainsi,  en  nous  quittant  à  la  hâte: 

J'en  parlerai,  dit-il,  à  nos  Tères  Ils  y  trouveront  bien 
quelque  réponse  :  nous  en  avons  ici  de  bien  subtils. 

Nous  l'entendîmes  bien  ;  et,  quand  je  fus  seul  avec  mon 

ami,  je  lui  témoignai  d'être  étonné  du  renversement  que 
cette  doctrine  apportait  dans  la  morale.  A  quoi  il  me  ré- 

pondit qu'il  était  bien  étonné  de  mon  élonuement.  Ne 
savez-vous  donc  pas  encore  que  leurs  excès  sont  beau- 

coup plus  grands  dans  la  morale  que  dans  la  doctrine  '/ 

Il  m'en  donna  d'étranges  exemples,  et  remit  le  reste  à 
une  autre  fois.  J'espère  que  ce  que  j'en  apprendrai  sera 
e  sujet  de  noire  premier  entretien.  Je  suis,  etc. 

1,  Voir  riiUroduition. 

3.  Far.  .-Que  dans  les  autres  maiièrei. 



AVERTISSEMENT 

SUR    LA   TREIZIÈME   PROVINCIALE 

Les  dernières  lignes  delà  quatrième  Provinciale  annonçaient 
que  Pascal  allait  porter  la  guerre  sur  un  autre  terrain,  celui 
de  la  morale  des  jésuites,  et  passer  de  la  défensive  à  roffeii- 

sive.  Mais  tout  en  promettant  d'aborder  ce  sujet  dans  la 
cinquième  Lettre,  il  ne  savait  sans  doute  pas  lui-même  à 
quel  point  il  le  trouverait  fécond,  et  que  la  morale  relâchée 

fournirait  à  toute  sa  polémique,  à  l'exception  des  deux  der- 
nières Provinciales,  dans  lesquelles  seulement  il  reviendrait 

à  la  grâce  et  aux  Cinq  propositions.  On  peut  voir  à  ce  sujet 

une  page  de  Nicole,  citée  par  Sainte-Beuve  [Port-Royal,  t.  II, 
p.  36)    dont  je  reproduirai  seulemerit  la  fin  : 

«  Mais  il  n'eut  pas  plulôt  commencé  à  lire  Escobar  avec 

un  peu  d'attention,  et  à  parcourir  les  autres  casuistes,  qu'il 
ne  put  retenir  son  indignation  contro  ces  opinions  mons- 

trueuses... Il  crut  devoir  travailler  à  les  rendre,  non  seu- 

lement la  fable,  mais  encore  l'objet  de  la  haine  et  de  l'exc- 
cralion  de  tout  le  monde.  C'est  à  quoi  il  s'appliqua  cnliè- 
rcmeiit  depuis,  par  le  seul  motif  de  servir  l'Église.  11  ne 
composa  plusses  Lettres  avec  la  môme  vitesse  qu'auparavant, 
mais  avec  une  contention  d'esprit,  un  sein  et  un  travail 
incroyables.  Il  était  souvent,  vingt  jours  entiers  sur  une 

awile  Lettre.  11  ̂ n  re.ommençait  môiiK-"  quelques-unes  jus- 

qu'à sept  ou  huit  fois,  atin  de  les  metli-e  au  degré  de  per- 
fection où  nous  les  voyons.  » 

Los  Lettres  cinquième  dt  suivantes  jusqu'à  la  (fixicmc  con- 
tinuent à  être  adressées  au  Provincial,  à  qui  l'auteur  rend 

compte  de  ses  entretiens  avec  un  casuiste  de  la  compagnie 
de  Jésus  qui  paraît  pour  la  première  fois  dans  la  cinquième  ; 

car  ce  n'est  pas  le  môme  que  celui  de  la  Lettre  quatrième.  On 

7. 
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R  vu  dans  l'Inlroduclioii,  par  Ui  témoignage  môme  d'un  adver- 
saire, combien  l'inveutiijn  d».  ce  personnage,  le  jésnite  des 

"Lettres  cinquième  à  dixième,  saisit  les  contemporairts.  C'est 
Haciiie  qui  a  le  proin.cr  comparé  les  Provinditles  k  des 

oomcdies*,  et  tout  le  monde  a  admiré  après  lui  le  comique 
supérieur  que  Pascal  a  mis  en  effet  dans  toutes  les  paroles, 
dans  tous  les  mouverherils,  et  jusque  dans  les  intonations  et 
les  gestes  du  bon  Père. 

Cependant  Pascal  n'est  nullement  un  boulTon,  quoique  ses 
adversaires,  exaspérés  par  le  rire,  ne  trouvent  que  ce  mot  à  lui 
jeter  à  la  tôte  ;  il  est  malheureusement  pour  eux  aussi  sérieux 

qu'il  fallait  l'ôlre  pour  les  juger  et  les  condanmer.  11  s'est  ap- 
pliqué, dans  la  Lettre  onzième,  à  répondre  à  leur  reproche;  il 

a  établi  son  droit  de  se  moquer  :  «  parce  qu'il  y  a  deux  choses, 
dans  les  vérités  de  notr.;  religion,  une  beauté  divine  qui  les 
rend  aimables  et  une  sainte  majesté  qui  les  rend  vénérables  ; 

et  qu'il  y  a  aussi  deux  choses  dans  les  erreurs,  l'impiété  qui 
les  rend  horribles  et  Vim'periinence  qui  les  rend  ridicules.  »  Mais 
bien  avant  la  onzième  Lettre,  et  au  milieu  môme  de  la  comédie 

où  il  met  en  scène  son  jésuite,  il  n'oublie  pas  la  gravité  du 
sujet  ;  il  a  trop  de  goût,  ou  plulôl  il  a  un  sentiment  moral  ot 

religieux  trop  profond,  pour  jamais  la  perdre  de  vue,  et  à  tra- 
vers le  rire,  il  jette  de  temps  en  temps  un  mot  sévère  ou  pas- 

sionné  qui  nous  avertit  qu'il  ne  s'agit  pas  de  s'égayer. 
Ainsi  au  commencement  de  la  huitième  Lettre  :  «  Je  vous 

asaure  que  vous  devez  compter  pour  quelque  chose  la  vio- 
lence que  je  me  fais.  Il  est  bien  pénible  de  voir  renverser 

toute  la  morale  chrétienne  par  des  égarements  si  étranges, 
sans  oser  y  contredire  ouvertement.  Mais  après  avoir  tant 

enduré  pour  votre  satisfaction,  je  pense  qu'à  la  fin  f éclaterai 
pour  la  mienne,  quand  il  n'aura  plus  rien  à  me  dire.  »  Et  à  le 
tin  de  cette  môme  Lettre  :  «  Je  crois  que  vous  raillez,  dit  le 

1.  Racine,  SecowcZe  LçLUe  à  MM.  de  Port-Royal,  luiitiôme  alinéa. 
[I  a  été  conduit  à  cette  idée  par  sa  situation  de  poète  de  ihéàtro,  oc- 

cupé i  se  défendre  contre  des  jansénistes,  qui  déclaraient  la  comédie 

abominable.  Il  répond  qu'il  y  a  de  la  comédie  dans  le  lirns  niôni« dont  ils  sont  si  flers. 
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Père;  cela  n'est  pas  bien;  car  si  vyus  parliez  ainsi  eu  des 
lieux  où  vous  ne  fussiez  pas  connu,  it  puurrait  se  trouver 

des  gens  qui  prendraient  mal  vos  discours,  et  qui  vous  re- 
procheraient de  tourner  les  choses  de  la  religion  en  raillerie. 

Je  me  défendrais  facilement  de  ce  reproche,  mon  Père  ;  cai 

je  crois  que  si  on  prend  la  peine  d'examiner  le  véritablô 
sens  de  mes  paroles,  on  n'en  trouvera  aucune  qui  ne 
marque  parfaitement  le  contraire,  et  peut-être  s'offrira-t-il  un 
jour  dans  nos  entretiens  l'occasion  de  le  faire  amplement  pa- 

raître. »  Ainsi  la  comédie  devait  tourner  au  tragique,  et  la 
péripétie  était  attendue  et  inévitable.  Elle  éclate  en  effet 

dans  la  dixième  Lettre  ;  un  premier  mouvement  l'annonce, 
qui  demeure  encore  suspendu:  «  Ces  passages  me  firent 

tant  d'horreur,  que  je  pensai  rompre  là-dessus;  mais  je 
me  retins,  pour  le  laisser  aller  jusqu'au  bout.  »  Il  va  tou- 

jours en  effet,  et  si  loin,  qu'il  faut  bien  enfin  lui  fermer  la 
bouche  par  la  terrible  conclusion  qui  débute  ainsi  :  «  0 

mon  Père,  lai  dis-je,  il  n'y  a  point  de  patience  que  vous  ne 
•nettiez  à  bout,  et  on  ne  peut  ouïr  sans  horreur  les  choses 

q^ue  je  viens  d'entendre.  »  Et  Pascal  ajoute  :  «  Après  quel- 
ques discours  de  cette  sorte,  je  quittai  le  Père,  et  je  ne  vois 

gnère  d'apparence  d'y  retourner.  Mais  n'y  ayez  pas  de  regret; 
car  s'il  était  nécessaire  de  vous  entretenir  encore  de  leurs 

maximes,  j'ai  assez  lu  leurs  livres  pour  pouvoir  vous  en  dire 
à  peu  près  autant  de  leur  morale,  et  pcut-ôtre  plus  de 

leur  polilique,  qu'il  n'eût  fait  lui-môoie.  »  Ainsi  le  bon  Père 
a  disparu,  et  le  provincial  disparaît  en  môme  temps.  L'au- 

teur se  place  maintenant  en  face  des  Jésuites,  et  s'adresse 
directement  à  eux-mêmes  :  «  Mes  révérends  Pères  !  »  C'est 

à  cet  ordre  de  Lettres  qu'appartient  la  treizième  Provinciale. 
Dans  sa  lettre  onzième,  employée  tout  entière  à  justifier  la 

lou  moqueur  des  premières,  il  citait  un  passage  de  Tertul- 

lien  :  Ce  que  j'ai  fait  71  est  qu'un  jeu  avant  un  véritable  combat,  et 

'il  se  l'appliquait  à  lui-môme  *.  Et  la  môme  menace  gronde 
à  la  fin  da  sa  lettre:  «  Et  je  souhaite,  mes    Pères,  que  je 

1,  Contre  les  Valentiniens,  6  :  Congressionis  lusionem  députa,  lee- 
tor,  an  te  pugnam,  etc. 
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n'éprouve  pas  en  vous  la  vérité  de  ces  paroles  îles  Proverbes  : 
Qu'il  y  a  des  personnes  si  peu  raisonnables  qu'on  n'en  peut  avoif 
de  satisfaction,  de  quelque  mamère  qu'on  agisse  avec  eux,  soi 
qu'on  en  rie,  soit  qu'on  se  mette  en  colère  '.  »  Celte  colère  fut 
encore  ailisée,  entre  'a  onzième  et  la  douzième  Lettres,  par 
un  étril  des  Jésuites  .  Les  Impostures  Provinciales  ilu  sieur  d* 
Monlalte,  secrétaire  des  jansénistes,  découvertes  et  réfutées  pat 

un  Père  de  la  compagnie  de  Jésus.  Us  comptèrent,  en  les  nu- 
mérotant une  à  une,  vingt-neuf  Impostures,  relevées  indiffé 

remment  dans  telle  ou  telle  des  Lettres  cinquième  à  dixième. 
Voici  comment  Pascal  répond,  au  début  delà  douzième  Lettre  : 

«  J'étais  prêt  à  vous  écrire  sur  le  sujet  des  injures  que  vous 
me  dites  depuis  si  longtemps   dans  vos  écrits...   et  j'avais 
résolu  de  me  plaindre  de  vos  calomnies  et  de  vos  impos- 

tures, lorsque  j'ai  vu  vos  réponses,  oii  vous  m'en  accusez 
moi- môme.  Vous  m'avez  obligé  par  là  de  changer  mon  des- 

sein, et  néanmoins  je  ne  laisserai  pas  de  le  continuer  en 

quelque  sorte,  puisque  j'espcre,  en  me  défendant,  vous  con- 
vaincre de  plu^  d'imposture^   véritables  que  vous  ne  m'en 

avez  imputé  de  fausses...  Vous  me  forcez  à  repartir,  mais 
vous  savez  que  cela  ne  se  peut  faire  sans  exposer  de  nouveau 
et  même  sans  découvrir  plus  à  fond  les  points  de  votre  mo- 

rale ;  en   quoi  je  doute  que  vous  so\ez  bons  politiques.   L.i 
guerre  se  fait  chez  vous  et  à  vos  dépens,  et  quoique  vous 

ayez  pensé  qu'en  embrouillant  les  questions  par  des  termes 
d'école,  les  réponses  en  seraient  si  longues,  si  obscures  et  si 

■  épineuses,  qu'on  en  perdrait  le  goût,  cela  ne  sera  peut-être 
pas  tout  à  lait  ainsi  ;  car  j'essaierai  de  vous  ennuyer  le  moins 
qu'il  se  peut  en  ce  genre  d'écrire.  Vos  maximes  ont  je  ne 
sais  quoi  de  divertissant,  qui  réjouit  toujours  le  monde.  Sou- 

venez-vous au  moins  que  c'est  vous  qui  m'engagez  d'enirer 
dans  cet  éclaircissement,  et  voyons  qui  se  défendra  le  n.ieux.  » 

Voilà  l'idée  des  Lettres  douzième  et  treizième. 

1.  Le  latin  de  la  Vulgaie  est  plus  énergique (P?-'  v.,  xxix,9)  .•  Vir  sa- 
piens si  curii  slulto  coniendirii,  sive  irtiscatw,  sive  riUeat,  non  inve- 

niei  requiem.  Mais  est-ce  sapiens  ou  s'ulius,  qui  «si  le  sujet  de  irutca- 
tur  et  de  rideat?  Il  parait  que  cela  est  équivoque  aussi  dans  rfaébreu4 



TREIZIEME   LETTRE 

ÉCRITE    PAR   l'aCTECR 

DES 

LETTRES   AU    PROVINCIAL 
AUX  RÉVÉRENDS   PÈRES  JÉSUITES 

Du  30  septembre  IGSG. 

Mes  révérends  pères, 

Je  viens  de  voir  votre  dernier  écrit,  oîi  vous  conti- 

nuez vos  Impostures  jusqu'à  la  vingtième,  en  décla- 
rant que  vous  fi!  issez  par  là  cette  ̂ orte  d'accusation, 

qui  faisait  votre  première  partie,  pour  en  venir  à  la  se- 
conde, où  vous  devez  prendre  une  nouvelle  manière  de 

vous  défendre,  en  montrant  qu'il  y  a  bien  d'autres  ca- 
suistes  que  les  vôtres  qui  sont  dans  le  relâchement, 
aussi  bien  que  vous.  Je  vois  donc  maintenant,  mes  Pères, 

à  combien  d'Impostures  j'ai  à  répondre;  et,  puisque  la 
quatrième,  où  nous  en  sommes  demeurés',  est  sur 

le  sujet  de  l'homicide,  il  sera  à  propos,  en  y  répondant, 
de  satisfaire  en  môme  temps  aux  It,  13,  14,  15,  16,  17 

et  18^,  qui  sont  sur  le  même  sujet. 
Je  justifierai  donc  dans  cette  Lettre  la  vérité  de  mes 

citations  contre  les  faussetés  que  vous  m'imposez.  Mais, 
parce  que  vous  avez  osé  avancer  dans  vos  écrits  que  les 

1,  Il  ft  répoDdii  aux  trois  premières  dans  la  Lettre  12. 
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sentiments  de  vos  auteurs  sia'  le  meurtre  sont  conformes  aux 

décisions  des  papes  et  des  lois  ecclésiastiques,  \o\i>  m'obli- 
gerez à  renverser  *,  dans  ma  Lettre  suivante,  une  pro» 

position  si  témér.iire  et  si  injurieuse  à  l'Église.  11  imporl;« 
de  faire  voir  qu'elle  est  pure  de  vos  corruptions  ̂ ,  afin 
que  les  hérétiques  ne  puissent  pas  se  prévaloir  de  voi 
égarements  pour  en  tirer  des  conséquences  qui  la  désho- 

norent. Et  ainsi,  en  voyant  d'une  part  vos  pernicieuses 
maximes,  et  de  l'autre  les  canons  de  l'Égliss  qui  les  ont 
toujours  condamnées,  on  trouvera  tout  ensemble,  et 

ce  qu'on  doit  éviter,  et  ce  qu'on  doit  suivre. 
Votre  quatrième  Imposture  est  sur  une  maxime  tou- 

chant le  meurtre,  que  vous  prétendez  que  j'ai  lausse- 
ment  attribuée  à  Lessius  ̂ .  C'est  celle-ci  :  Celui  qui 

a  reçu  un  soufflet  peut  poursuivre  à  l'heure  même  son  en- 
nemi, et  même  à  coups  d'épée,  non  pas  pour  se  venger, 

mais  pour  réparer  son  honneur.  Sur  quoi  vous  dites  que 

cette opinion-làestdu  casuiste  Victoria*.  Et  ce  n'est  pas 
encore  ̂   le  sujet  de  la  dispute  :  car  il  n'y  a  point  de 
répugnance  àdire  ̂   qu'ellesoit  tout  ensemble  de  Victoria 
et  de  Lessius,  puisque  Lessius  dit  lui-môme  qu'elle  est 
aussi  de  Navarre  et  de  votre  Père  Henriquez,  qui  ensei- 

gnent que  celui  qui  a  reçu  un  soufflet  peut  à  l'heure  même 
poursuivre  son  homme,  et  lui  donner  autant  de  coups  qu'il 
jugera  nécessaire  pour  réparer  son  honneur.  Il  est  donc 
seulement  question  de  savoir  si  l.essius  est  aussi  du 
sentiment  de  ces  auteurs,  aussi  bien  que  son  confrère. 

Et  c'est  pourquoi  vous  ajoutez  que  Lessius  ne  rapporte 

1.  Var.:  h  détruire. 

2.  Var.  ;  Qu'elle  est  exempte. 
3.  Dans  \a.  sep'^ème  Provinciale. 
4.  Lessius  était  jésuite,  et  Victoria  ne  l'était  pas,  Navarre  non  plu-^^ 
5.  Var.  :  Encore  là. 
6.  Voir  p.  2J,  n.  3. 
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cette  opinion  que  pour  la  réfuter  ;  et  qu'ainsi  je  lui  attribue 
un  sentiment  qu'il  n  allègue  que  pour  le  combattre  qui  est 
l'action  du  monde  la  plus  lâche  et  la  plus  honteuse  à  un  écri- 

vain. Etje  soutiens ',  mes  Pères,  qu'il  ne  larapporie  que 
pour  la  suivre.  C'est  une  question  de  fait  qu'il  sera  bien 
facile  de  décider.  Voyons  donc  comment  vous  prouvez 
ce  que  vous  dites,  et  vous  verrez  ensuite  comment  je 
prouve  ce  que  je  dis. 

Pour  montrer  que  Lessius  n'est  pas  de  ce  sentiment, 
vous  dites  qu'il  en  condamne  la  pratique.  Et,  pour 
prouver  cela,- vous  rapportez  un  de  ses  passages,  liv.  II. 

c.  IX,  n.  82  2,,  oti  il  dit  ces  mots  :  J'en  condamne  la  pra- 
tique. Je  demeure  d'accord  que,  si  on  cherche  ces  pa- 
roles dans  Lessius,  au  nombre  82,  oh  vous  les  citez, 

on  les  y  trouvera.  Mais  que  dira-t  on,  mes  Pères,  quand 

on  verra  en  même  temps  qu'il  traite  en  cet  endroit 

d'une  question  toute  différente  de  celle  dont  nous  par- 
lons, et  que  l'opinion  dont  il  dit  en  ce  lieu-là  qu'il  en 

condamne  la  pratique,  n'est  en  aucune  sorte  celle  dont 
il  s'agit  ici,  mais  une  autre  toute  séparée?  Cependant  il 
ne  faut,  pour  en  être  éclairci,  (fu'ouvrir  le  livre  au  lieu 
même  où  vous  renvoyez  3;  car  on  y  trouvera  la  suite 
de  son  discours  en  cette  manière. 

Il  traite  la  question,  savoir  si  on  peut  tuer  pour  un 

soufflet,  au  n.  79,  et  il  la  finit  au  n.  80,  sans  qu'il  y  ait  en 
tout  cela  un  seul  mot  de  condamnation*.  Cette  ques- 

tion étant  terminée,  il  en  commence  une  nouvelle  en 

l'art.  S\ ,  savoir  si  on  peut  tuer  pour   des  médisances.  Et 
1.  Var.  :  Or  je  soutiens. 

2.  Dans  sou  ouvrage  :  D-^  justiia  et  jure  ceterisque  virtutihus  car- 
dinatibus  libri  quatuor.,  in-fol.  Anvers,  1621. 

3.  Var,  :  Le  livre  même  où  vou>  renvoyez. 
4.  De  condamnation,  cela  est  vrai;  il  y  a  seulement  une  réserve, 

comme  on  t»  le  voir  plus  loin. 
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c'est  sur  celle-là  qu'il  dit  au  n.  82,  ces  paroles  que  vous 
avez  citées  :  J'en  condamne  la  pratique. 

N'est-ce  donc  pas  une  chose  honteuse,  mes  Pères,  que 
vous  osiez  produire  ces  paroles,  pour  faire  crore  que 

Lessius  condamne  l'opinion  qu'on  peut  tuer  pour  un 
soufflet?  et  que,  n'en  ayant  rapporté  en  tout  que  cette 
seule  preuve,  vous  triomphiez  là-dessus,  en  disant  comme 

vous  faites  :  Plusieio's  personnes  d'honneur  dans  Paris  ont 
déjà  reconnu  celle  insigne  fausseté  par  la  lecture  de  Lessius, 

et  ont  appris  par  là  quelle  créance  on  doit  avoir  à  ce  calom- 
niateur? Quoi  1  mes  Pères,  est-ce  ainsi  que  vous  abusez 

de  la  créance  que  ces  personnes  d'honneur  ont  en  vous? 
Pour  leur  faire  entendre  que  Lessius  nest  pas  d'un  sen- 

timent, vous  leur  ouvrez  son  livre  en  un  endroit  où  il  en 

condamne  un  autre.  Et  comme  ces  personnes  n'entrent 
pas  en  défiance  do  votre  bonne  foi,  et  ne  pensent  pas  à 

examiner  s'il  s'agit  en  ce  lieu-là  de  la  question  contestée, 
vous  trompez  ainsi  leur  crédulité.  Je  m'assure,  mes 
Pères,  que,  pour  vous  garantir  d'un  si  honteux  men- 

songe, vous  avez  eu  recours  à  votre  doctrine  des  équi- 
voques, et  que,  lisant  c^  passage  tout  haut,  vous  disiez 

tout  bas  qu'ils'y  agissait  d'une  autre  matière^.  Maisje  ne 
sais  >i  cette  raison,  qui  suffit  bien  pour  satisfaire  votre 
conscience,  suffira  pour  satisfaire  la  juste  plainte  que 

vous  feront  ces  gens  d'honneur,  quand  ils  verront  que 
vous  les  avez  joués  de  cette  sorte. 

Empêchez-les  donc  bien,  mes  Pères,  devoir  mes  let- 

tres, puisque  c'est  le  seul  moyen  qui  vous  reste  poui 

1.  Voir  la  neuvième  Lettre  :  «  Et  h  y  aonne  enc«re  (Filiuiius)  ui 

autre  moyen  plus  sûr  d'éviter  le  mensonge  ;  c'est  qu'après  avoir  di 
tout  haut  :  Je  jure  que  je  n'ai  point  fait  cela,  on  ajoute  tout  bas  : 
aujourd'hui  ;  ou  bien  quaprès  avoir  dit  tout  haut  :  je  jure,  on  dise 
tout  bas  :  que  je  dis  et  Ton  continue  ensuite  tout  haut  :  que  je  n'ai 
point  fait  ctta.  a 
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conserver  encore  quelque  temps  voire  crédit.  Je  n'e» 
use  pas  ainsi  des  vôtres  :  j'en  envoie  à  tous  mes  amis; 
jesonhaite  que  tout  le  monde  les  voie; eljecrois  que  nous 
avons  tous  raison.  Car  enfin,  après  avoir  publié  cette 

quatrième  Imposture  avec  tant  d'éclat,  vous  voilà  dé- 
criés, si  on  vient  à  savoir  que  vous  y  avez  supposé  un 

passage  pour  un  autre.  On  jugera  facilement  que,  si  vous 
eussiez  trouvé  ce  que  vous  demandiez  au  lieu  même  où 

Lessius  traitait  cette  matière  ',  vous  ne  l'eussiez  pas 
été  chercher  ailleurs;  et  que  vous  n'y  avez  eu  recours 
que  parce  que  vous  n'y  voyiez  rien  qui  fût  favorable  à 
votre  dessein.  Vous  vouliez  faire  trouver  dans  Lessius  ce 

que  vous  dites  dans  votre  Imposture,  pag.  10,  lig.  12  : 

Quil  n'accorde  pas  que  cette  opinion  soit  probable  dans  la 
spéculation  ;  cl  Lessius  dit  expressément  en  sa  conclusion, 

n.  80  ;  Celle  opinion  qu'on  peut  tuer  pour  un  soufflet  reçu, 
est  probable  dans  la  spéculation^.  N'est-ce  pas  là  mot  à 
mol  le  contraire  de  votre  discours?  El  qui  peut  assez 
admirer  avec  quelle  hardiesse  vous  produisez  en  propres 

termes  le  contraire  d'une  vérité  de  fait;  de  sorte  qu'au 
lieu  que  vous  concluiez  de  votre  p-assage  supposé,  que 

Lessius  n'était  pas  de  ce  sentiment,  il  se  conclut  fort 
bien,  de  son  véritable  passage,  qu'il  est  de  ce  même 
sentiment? 

Vous  vouliez  encore  faire  dire  à  Lessius  quil  en  con- 

damne la  pratique;  et,  comme  je  l'ai  déjl  dit,  il  ne  se 

1.  Var.  :  Traite  cette  mat  ère. 

2.  On  lit  en  eff.;t  avi.n.  8)  (où  il  s'agit  de  tuer  pour  un  soufflet)  : 
Ob  has  rationes  tixc  senl^nlia  est  spe'culnt've  p'oOubilis  :  tamen 
in  praxi  non  videtnr  facile  pemiitlen'/a  Et  c'est  sur  la  question  de 
tuer  pour  des  mt^di^anccs  qu'au  n.  82,  L<'>.sius  dit  :  Et  si  specula- 
tive  vera  esset,  t'imen  vix  in  praxi  possit  haiere  lucwn,  ce  que  l'au- 

teur des  Impostures  tradûii  de  la  manière  suivante  :  •  Quand  niôrae 

cette  opinion  serait  vraie  dans  la  spéculation  (ce  ou'il  n'accorde  pas), 
u>utefois  à  puine   pourrait-elle  jamais  avoir  lieu  dans  la  pratiijuî.  » 
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trouve  pas  une  seule  parole  de  condamnalion  en  ce  Heu- 

là  ;  mais  il  parle  ainsi  :  Il  semble  qu'on  n'en  doit  pas  fA' 
ciLRMENT  peT'mettre  la  pratique  :in  vraxinun  videtur  facil! 

PERMiTTENDA.  Esl-ce  là,  mes  Pères,  le  langage  d'un 
honitne  qui  condamne  une  maxime?  Diriez-vous,  mes 

Pères  ',  qu'il  ne  lanL  pas  pej^meître  facilement,  dans  la 
pratique,  les  adultères  ou  les  incestes?  Ne  doit-on  pas 
conclure  an  contraire,  puisque  Le^sius  ne  dit  antre 

chose,  sinon  que  la  pratitpie  n'en  d'>it  pas  êtie  facile- 
ment permise,  que  la  pratique  même  en  peut  être  quel- 

quefois permise,  quoique  rarement  3?  Et.  comme  s'il 
eût  voulu  apprendre  à  tout  le  monde  quand  on  la  doit 

permettre,  et  ôter  aux  personnes  onensées  les  sci'upules 
qui  les  pourraient  troubler  mal  à  propos,  ne  sachant  en 

quelles  occasions  il  leur  est  permis  de  tuer  dans  la  pra- 

tique, il  a  eu  soin  de  leur  marquer  ce  qu'ils  doivent 
éviter  pour  pratiquer  cette  doctrine  en  conscience. 

Écoutez-le,  mes  Pères.  Il  semble  dit-il,  qu' on  ne  doit  pas 

le  permett7'e  facilement^  a  cause  du  danger  qu'il  y  a  qu'on 
agisse  en  cela  par  haine  ou  par  vengeance,  ou  avec  excès, 

ou  que  cela  ne  causât  t7'op  de  meurtres.  De  sorte  qu'il  est 
lair  que  ce  meurtre  restera  tout  à  fait  permis  dans  la 

pratique,  selon  Lcssiu^,  si  on  évite  ces  inconvénients, 

c'est-à-dire  si  l'on  peut  agir  sans  haine,  sans  vengeance, 

et  dans  des  circonstancesqui  n'attirent  pas  beaucoup  de 
meurlres.  En  voulez-vous  un  exemple,  mes  Pères?  en 

voici  un  assez  nouveau  :  c'est  lelui  du  soufllet  de  G^m- 

piègne.  Car  vous  avouerez  que  celui  qui  l'a  reçu  a  témoi- 

gné,   par  la   manière  dont  il  s'est    conduit,  qu'il  était 

1.  Var.  :  Diriez-voua,  sans,  mes  Pères. 
2.  Var.  :  Ne  doit-on  pas  co  iclure  au  contraire  qne,  puisque  Les* 

sius  ne  dit  autre  cliose,  sinon  qw.  la  pratique  n'en  doit  pas  être 
facilement  permise,  son  sentimenî  l'st  que  celte  pratique  peut  être 
quelquefois  permise,  quoique  rarement? 
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assez  maître  de  ses  mouvemenls  de  haine  et  de  ven- 

geance. Il  ne  lui  restait  donc  qu'à  éviter  un  trop  grand 
nombre  de  meurtres  :  et  vous  savez,  mes  Pères,  qu'il  est 
si  rare  que  des  Jésuites  donnent  des  soufflets  aux  offi- 

ciers de  la  maison  du  roi,  qu'il  n'y  avait  pas  à  craindre 
qu'un  meurtre  en  celte  occasion  en  eût  tiré  beaucoup 
d'autres  en  conséquence.  Et  ainsi  vous  ne  sauriez  nier 
que  ce  Jésuite  ne  fût  tuable  en  sûreté  de  conscience,  et 

que  l'offensé  ne  pût  en  cette  rencontre  pratiquer  en  son 
endroit  la  doctrine  de  Lessius  '.  Et  peut-être,  mes 

Pères,  qu'il  l'eût  fait  s'il  eût  été  instruit  dans  votre 

école,  et  s'il  eût  appris  d'Escobar,  qu'un  homme  qui  a 
reçu  un  soufflet  est  réputé  sans  honneur  Jusqu'à  ce  quil  ail 
tué  celui  qui  le  lui  adonné.  Mais  vous  avez  sujet  de  croire 

que  les  instructions  fort  contraires  qu'il  a  reçues  d'un 
curé  que  vous  n'aimez  pas  trop,  n'ont  pas  peu  con- 

tribué en  cette  occasion  à  sauver  la  vie  à  un  Jésuite^. 

1.  l'ar.  ;  Pratiquer  envers  lui  la  doctrine  de  Lessius.  —  On  a 
appliqué  ici  cette  déclaration  de  Vaiigelas  :  «  En  mon  endroit,  à 

l'endroit  d'un  tel.  Ces  façons  de  parler,  par  exemple,  je  ne  serai 
jamais  ingrat  en  votre  en  iroil,  en  son  endroit,  ou  il  faut  être 

charitable  à  l'endroit  îles  pauvres,  ne  sont  plus  du  beau  langages, 
comme  elles  l'étaient  du  temps  de  M.  GoôfTeieau.  On  dit  toujours, 
envers.  »  Remarques  sU'-  la  langue  française,  édition  Chassang, 
t.  I,  p  434.  CocfTeieau,  prédicateur  et  écrivain  célèbre,  né  en  1574, 

était  mort  en  IG'23. 
2.  Les  étrangers,  pour  qui  Nicole  écrivait  sa  traduction  latine, 

n'élant  pas  au  courant  de  cette  aventure,  il  a  cru  devoir  insérer  dans 
le  texte  même  de  la  13*  Lettre  des  éclaircis-ements  dont  nous  profi- 

tons aujourd'hui.  Il  nous  dit  que  le  soufflet  fut  donné  coquorum 
reg'Orum  prapfecto,  no»nne  GuilHo  (à  un  nommé  GuiUe,  chef  des 

cuisines  royales),  parce  qu'ayant  été  chargé  par  la  cour  de  préparer 
un  festin  pour  la  reine  Christine  de  Suède,  il  s'était  emparé  pour 
cela  d'une  salle  de  collège  des  jésuites,  Pt  le  P.  Borin  l'ayant  trouvé 
mauvais,  le  débat  avait  abouti  à  un  soufflet  donné  par  le  Père  à  cet 

■  o''ficier  de  la  maison  du  roi  ». 
L3.Hponseà  la  treizième  Lettre  des  Jansénistes,  p.  320  des  Répon- 

tes aux  Lettres  pi  ovinciales,  nie  l'histoire  du  soufflet  de  Compiègne  : 
«  Monseigneur  de  Rhodez  (Hardouinde  Péréfixe,  précepteur,  puis  con- 
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Ne  nous  |)arlez  donc  plus  de  ces  inconvénients  qu'on 
peut  éviter  en  tant  de  rencontres,  et  hors  lesquels  le 
meurtre  est  permis,  selon  Lessius,  dans  la  pratique 

môme.  C'est  ce  qu'ont  bien  reconnu  vos  auteurs,  cités 

par  Escobar  dans  la  pratique  de  l'homicide  selon  votre 

fesseur  du  roi,  depuis  archevê  |ue  de  Paris),  ayant  vo.ilu  s'en  infor- 
mer, apprit  la  fausseté  de  cette  calomnie  de  la  bouclic  même  de  celui 

qu'on  disait  être  l'offiinsé.  »  Mais,  dans  une  espèce  de  posl-scrip- 
fum  à  la  quatorzième  l.etlre,  Pascal  répo  id  :  «  Je  viens  de  voir  la  ré- 

ponse de  votre  apologiste  à  la  treizième  Lettre...  mais...  vous  ne  de- 
viez pas  lui  faire  désavouer  publiquement  une  chose  aussi  publique 

qii'nst  le  souffliît  de  Compiègne.  Il  est  constant,  mes  Pért-s,  i)ar  l'a- 
veu de  l'offensé,  qu'il  areçu  sur  la  joue  un  coup  de  la  main  d'un 

jésuite,  et  tout  ce  qu'ont  pu  faire  vos  amis  a  été  de  mettre  en  doute 
s'il  l'a  reçu  de  l'avant-main  ou  de  l'arrière-main,  et  d'agiter  la  ques- 

tion hi  un  coup  de  revers  de  la  main  sur  la  joue  peut  ôtre  appelé 

soufflet  ou  non.  Je  ne  sais  à  qui  il  appartient  d'en  décider,  miis  je 
crois  cepend  mt  que  c'est  an  moins  un  soufflet  probable.  Cela  me 
met  en  sûreté  de  conscience.  «  Les  Jésuites  n'ont  paî  répliqué.  Sur 
les  ofiinions  probables,  voir  l.i  cinquième  Lettre. 

Au  sujet  du  curé  dont  parle  Pascal,  la  Ré/>onse  s'exprime  ainsi  ; 
«Ce  curé  que  vous  n'avez  fait  entrer  dans  votre  Lettre  que  parce  qu'il 
n'aime  pas  trop  les  jésuites,  et  que  l'on  n'a  fait  sortir  de  Paris  que 
parce  qu'il  aime  encore  moins  la  religion.  »  Une  noie  qui  m'est  com- 

muniquée par  M.  Gazier  m'apprend  qu'il  s'agit  de  Du  Hamel,  curé 
de  Saint  Merry,  dont  Ouille  était  le  paroissien.  D  avait  été  exilé  en 

août  IGd4  pour  avoir  remercié  Dieu,  au  prône,  de  l'évasion  du  car- 
dinal de  Rijtz.  Elle  m'apprem)  aussi  (d'après  l'flisfoire  dujansé'iisme 

du  P.  Rapin  jésnitu)  que  Guilie  était  un  ancien  traiteur  de  Paris,  qui 
avait  une  clientèle  janséniste.  Rnfin  la  mauvaise  humeur  du  P.  Boriii, 
venait  sans  doute  de  ce  que  Christine  était  très  mal  avec  les  jésuites. 

Elle  avait  dit  qu'elle  ne  se  souciait  pas  à  qui  elle  se  confesserait, 
«  pourvu  que  ce  ne  fût  pointa  un  jésuite.  »  {Mémoire  d«  Herrant, 
XV,  14 

Le  passage  d  Escobar  est  au  douzième  alinéa  de  \&  septième  Pro- 
vinciule.  Tout  le  monde  coiinaU  le  nom  de  ce  casuiste,  jésuite  es- 

pagnol, qui  a  donné  à  notre  langue  les  mots  d'escobarder  et  d'esco- 
barderie.  Sa  célébrité  ne  lui  vient  pas  des  quarante  volumes  in-folio 

qu'il  a  compilés  dans  sa  longue  vie,  mais  d'un  seul  volume  ordinaire 
qui  est  comme  un  manuel  de  la  casuistique.  Pascal  l'a  introduit,  dès 
la  C'vquième  Provinciale,  de  telle  façon  que  ce  nom  a  effacé  tous  lei 
autres   noms  :  - 

■  Allez,  vous  n'êtes  point  obligé  à  jeûner.  Je  ne  veux  pas  que  voai 
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Sociétés  Est-il  pei'mis,  dit-il,  de  tuer  celui  qui  a  donné 
un  soufflet?  Lessius  dit  que  cela  est  permis  dans  la  spécula- 

tion, mais  qu'on  ne  le  doit  pqs  conseiller  dans  la  pratique, 
tion  con-ulendum  in  praxi,à  cause  du  danger  de  la  /laine  ou 

des  meurtres  nuisibles  à  l'Étal  qui  en  pourraient  arriver. 
Ma[S  LKS  AUTRES  ONT  JUGÉ  QU'EN  ÉVITANT  CES  INCONVÉ- 

NIENT-, CELA  EST  PERMIS  El  SUR  DANS  LA  PRATIQUE  :  ill  praxi 

probabilem  et  lutam,  judicarunl  Ilenriquez,  elc.  Voilà 

comment  les  opinions  s'élèvent  peu  à  peu  jusqu'au  com- 
ble de  la  probabilité.  Car  vous  y  avez  porté  celle-ci  en 

la  permettant  enfin  sans  aucune  distinction  de  spécula- 

m'en  croyiez;  venez  à  la  bibliothèque.  J'y  fus,  et  là,  en  prenant  un 
livre:  En  voici  la  preuve,  me  dit-il,  et  Dieu  sait  quelle;  c'est  Esco- 
bar  Qui  est  Escobar,  lui  dis-je,  mon  Père?  Quoi  1  vous  ne  savez  pas 
qui  est  Escobar,  de  notre  Société,  qui  a  compilé  cette  Théolo'jie 
morale  de  vingt  quatre  de  nos  Pèr.js,  sur  quoi  il  fait  dans  la  préface 

une  allégoi'ie  de  ce  livre  à  celui  de  V Apocalypse  qui  étail  scellé 

de  sept  S'.' avx.  Et  il  dit  que  Jésus  t'offre  ainsi  scellé  aux  quatre  ani- 
maux, Suarez,  Vasquez,  Molina,  Valentia,  en  présence  devingt-i/uatre 

jésuites  qui  représentenl  les  vingt-qwitre  vieilla'ds.  I.  lut  toute  celte 

allégorie,  qu'il  trouvait  bien  juste  et  par  où  il  me  donnait  une  grande 
idée  de  l'excellence  de  cet  ouvrage  »  [Apocal.,  [v,4,  6,  etc.).  On -voit 
déjà  quelle  est  la  naïveté  d'Escobar;  elle  n'éclate  pas  moins  dans  les 
décisions  ([uc  Pascai  ramasse  d  abord  dans  son  livre,  et  qui  amènent 

ces  paroles  :  «  Voilà  un  honnête  homme,  lui  dis-je,  qu'E^cobar.  Tout 
le  monde  l'aime,  répondit  le  Père;  U  fuit  de  si  jolies  questions.  »  Et 
un  peu  après  :  a  0  que  cela  est  divertissant!  lui  dis-je.  On  ne  s'en 
peut  tirer,  nie  répondit-il  ;  je  passe  les  jours  et  les  nuits  à  le  lire  ;  je 
ne  fais  autre  chose.  »  Cette  entrée  en  scène  d  Escobar  dans  la  cin- 

quième Lettre  eut  un  tel  succès,  que  Pascal  put  s'égayer  de  ce  succès 
dans  lf!S  premières  [)ages  de  la  sixièm  ■  :  «  Vous  ne  lisez  donc  guère 

Escobar,  me  dit-il.  Je  ne  l'ai  que.  d'hier,  mon  Père,  et  même  j'eus 
de  la  peine  à  le  t^-ouver.  Je  ne  sais  ce  qui  est  arrivé,  dpuis  peu,  qui 

fait  que  tout  le  monde  le  cfi^rche.  »  J'imagine  qu'on  ne  cherchait 
pas  ainsi  sa  gi-ande  Theolo/ia  jnoralii,  en  sept  vol.  in-folio.  Voir  en- 

core la  note  à  la  fin  de  la  huitième  Lettre.  —  Escobar,  né  en.  1580 

ne  mourut  qu'en  '669.  On  lui  envoya  à  Valladolid  les  Provir-cialcb 
sans  doute  en  latin  {Douzième  Lettre,  vers  la  fia). 

1.  Ces  mots  n'indiquent  pas  un   titre  de  livre,  mais   simplemeu 
te  titrr,  d'an  cliapitre. 
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tion  ni  de  pratique,  en  ces  termes  :  //  est  permis^  lors- 

qu'on a  reçu  un  soufflet,  de  donner  incontment  un  coup 
d'épée,  non  pas  pour  se  venger,  mais  pour  conserver  son 
honneur.  C'est  ce  qu'ont  enseigné  vos  Pères  à  Caen,  en 

1G44,  dans  leurs  écrits  publics,  que  l'Université  produi- 
silau  Parlement,  dans  sa  troisième  requête  contre  votre 

doctrine  de  l'homicide,  p.  339  '. 
Remarquez  donc,  mes  Pères,  que  vos  propres  auteurs 

ruinent  d'eux-mêmes  celte  vaine  distinction  de  spécula- 
tion et  de  pratique,  que  l'Université  avait  traitée  de  ridi- 

cule, et  dont  l'invention  est  un  secret  de  votre  politique 
qu'il  est  bon  de  faire  entendre.  Car.  outre  que  l'intelli- 

gence en  est  nécessaire  pour  les  15",  16',  17*  et  18°  Im- 
postures, il  est  toujours  à  propos  de  découvrir  peu  à 

peu  les  principes  de  cette  politique  mystérieuse. 
Quand  vous  avez  entrepris  de  décider  les  cas  de  con- 

science d'une  manière  favorable  et  accommodante,  vous 
en  avez  trouvé  où  la  religion  seule  était  intéressée, 
comme  les  questions  de  la  contrition,  de  la  pénitence, 

de  l'amour  de  Dieu,  et  toutes  celles  qui  ne  touchent  que 
l'intérieur  des  consciences.  Mais  vous  en  avez  rencontré 

1.  Vur.  :  Produisit  au  Pailement  lorsqu'elle  y  a  présenté  sa  troi 
sième  reiiuôte  contre  votre  doctrine  de  l'Iiomicide,  comme  il  se  voit 
en  la  page  339  du  livre  qu'elle  en  fit  imprimt'r.  —  On  lit  dans  le 
Factiiviqiù  est  le  premier  des  dix  Écrits  pour  les  curés  de  Paris  dont 

j'ai  parlé  dans  FIntroduction  :  «  Le  P.  Héreau  fit  au  collège  de  Cler- 
mont  des  leçons  si  étranges  pour  permettre  l'homicide,  et  les  PP. 
Flaliaui  et  Le  (^ourt  en  firent  eux-mêmes  à  Caen  de  si  terribles  pour 

autoriser  les  duels,  que  cela  obligea  l'Université  de  Paris  à  en  de- 
mander justice  au  Parlement,  et  à  entreprendre  cette  longue  procé' 

dure  qui  a  été  connue  de  tout  le  monde.  Le  P.  Héreau  ayant  été,  sur 
tette  accusaiior ,  condamné  par  le  Conseil  à  tenir  prison  dans  le  collège 

des  Jésu'tcs  »vcc  défenses  d'enseigner  dorénavant,  cela  assoupit  un 
peu  l'ardeur  des  Jésuites, etc.  »  Il  semble  que  l'accusation  ait  échoué 
devant  le  Farlemont,  puisqu'on  ne  parle  que  d'une  condamnation 
prononcée  pLr  le  Conseil  du  roi.  Tl  est  encore  question  de  cette  r» 
quôte  de  PLaiversité  dans  la  septième  Lettre. 
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d'autres  ̂   où  l'Elal  a  intérêt  aussi  bien  que  la  religion, 

comme  sont  celles  de  l'usure,  des  banqueroutes,  de  l'ho- 
micide, et  autres  semblables.  Et  c'est  une  chose  bien 

sensible  h  ceux  qui  ont  un  véritable  amour  pour  l'Église, 
de  voir  qu'en  une  infinité  d'occasions  où  vous  n'avez  eu 
ijne  la  religion  à  combattre,  comme  ce  n'est  pas  ici  le 
/leu  où  Dieu  exerci^  visibrement  sa  justice,  vous  en  ave2 
renversé  les  lois  sans  aucune  crainte,  sans  réserve  et  sans 

distinction  ^,  comme  il  se  voit  dans  vos  opinions  si 

hardies  contre  la  pénitence  et  l'amour  de  Dieu.  Mais 

dans  celles  où  la  religion  et  l'Etat  ont  part,  vous  avez 
partagé  vos  décisions,  et  formé  deux  questions  sur  ces 

matières-3  :  lune  que  vous  appelez  de  spéculation,  dans 
laquelle  en  considérant  ces  crimes  en  eux-mêmes,  sans 

regarder  à  l'intérêt  de  l'État,  mais  seulement  à  la  loi  de 
Dieu  qui  les  défend,  vous  les  avez  permis  sans  hésiter, 

en  renversant  ainsi  la  loi  de  Dieu  qui  les  condanme; 

l'autre  que  vous  appelez  de  pratique,  dans  laquelle,  en 

considérant  le  dommage  que  l'État  en  recevrait,  et  la 
présence  des  magistrats  qui  maintiennent  la  sûreté  pu- 

blique, vous  n'approuvez  pas  toujours  dans  la  pratique 
ces  meurtres  et  ces  crimes  que  vous  trouvez  permis  dans 

1.  Var  .  :  Vous  en  avez  trouvé  d'autres. 
2.  Var.  :  ...h  combattre,  vous  en  avez  renversé  les  lois  sans  réserve, 

sans  distinction  et  sans  crainte,  comme  il  se  voit  dans  vos  opinions 

si  liariiif^s  contre  la  pénitence  et  l'amour  de  Dieu,  parce  que  vous  sa- 
viez que  ce  n'est  pas  ici  le  lieu  où  Dieu  exerce  visiblement  sa  justice. 

—  La  leçon  primitive  t^st  la  meilleure,  car  les  mois  sans  réserve  et 

sans  distinction  sont  les  mots  essentiels  et  qu'il  faut  faire  ressortir, 
par  oi)position  à  la  distinction  qui  vient  ensuite  de  la  spéculation 
et  de  la  pratique. 

3.  Var.  :  Mais  dans  colles  où  l'État  est  intéressé  aussi  bien  que 
la  religion,  l'appréhension  que  vous  avez  eue  delà  justice  des  hommea 
vous  a  fait  p&rtager  vos  décisions  et  former,  etc.  —  Ont  pari  n'était 
pas  très  bien  dit,  mais  vous  avez  partagé  valait  bien  mieux  que  ce 

qu'on  y  a  substitué. 
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la  spéculation,  pour  vous  mettie  '  par  li  à  couvert  du 

côlt^  des.jiiges.  C'est  ainsi,  par  exemple,  que,  sur  cette 
q-ueslion,  s'il  est  permis  de  tuer  pour  des  médisances, 
vos  auteurs,  Filiutius,  Ir.  29,  c.  3,  n.  52;  Reginaldus, 

I.  21,  c.  5,  n,  63,  et  les  autres,  répondent:  Cela  est  per- 
mis dans  In  spéculation,  ex  probabili  opinione  licet;  mais  Je 

n'en  appi-ouve  pas  la  pratique,  à  cause  du  grand  nombre 
de  meurtres  qui  en  arriveraient  et  qui  feraient  tort  à  l  État, 

si  on  tuait  tous  les  médisants  ;  et  qu'aussi  on  serait  puni  en 
justice  en  tuant  pour  ce  sujet.  Voilà  de  quelle  sorte  vos 
opinions  connnencenl  à  paraître  sous  cette  distinction, 
par  le  moyen  de  laquelle  vous  ne  ruinez  que  la  religion, 

sans  blesser  encore  sensiblement  l'État,  Par  là  vous 
croyez  ôlre  en  assurance  Car  vous  vous  imaginez  que  le 

crédit  que  vous  avez  dans  l'Église  empêchera  qu'on  ne 
punisse  vos  attentats  contre  la  vérité,  et  que  les  précau- 

tions que  vous  apportez  pour  ne  mettre  pas  facilement 

ces  permis-ions  eu^pralique  vous  mettront  à  couvert  de 
la  part  djs  magistrais,  qui.  n'étant  pas  juges  des  cas 
de  conscience,  n'ont  proprement  intérêt  qu';i  la  pratique 
extérieure.  Ainsi  une  opinion  qui  serait  condamnée  sous 
le  nom  de  pratique  se  produit  en  sûreté  sous  le  nom  de 

spéculation.  Mais,  cette  base  étant  affermie,  il  n'est  i)as 
diflicile  d'y  élever  le  reste  de  vijs  m  iximes.  11  y  avait  une 
di-tauce  infinie  entre  la  défense  que  Dieu  a  faite  de  tuer, 

et  la  permission  spéculative  que  vos  auteurs  en  ont  don- 
née. Mais  la  distance  est  bien  petite  de  cette  permission 

à  W  pratique.  Il  ne  reste  seulement  qu'à  montrer  que 
ce  qui  est  permis  dans  la  spéculation  l'est  bien  aussi 
dans  la  pratique  On  ne  manquera  pas  de  raisons  pou" 
cela.  Vous  en  avez  bien  trouvé  en  des  cas  plus  diificiles 

Voulez-vous  voir,  mes  Pères,  par  oti  l'on  y  arrive?  sui- 

I.  Var,  :  afin  de  vous  metire. 



PROGRÈS  DES  OPINIONS  PROBABLES.  67 

vez  ce  raisonnement  d'Escobar,  qui  l'a  décidé  neUement 
dans  le  premier  des  six  tomes  de  sa  grande  Théologià 

morale,  dont  je  vous  ai  parlé  ̂ ,  où  il  est  tout  autre- 

ment éclairé  que  dans  ce  recueil  qu'il  avait  fait  de  vos 

24  Vieillards.  Car,  au  lieu  qu'il  avait  pensé  en  ce  temps-là 

qu'il  pouvait  y  avoir  des  opinions  probables  dans  la  spé- 
culation qui  ne  fussent  pas  sûres  dans  la  pratique,  il  a 

connu  le  contraire  depuis,  et  l'a  fort  bien  établi  dans  ce 
dernier  ouvrage  :  tantla  doctrine  de  la  probabilité  en  gé- 

\iéral  reçoit  d'accroissement  par  le  temps,  aussi  bien  que 
ihaque  opinion  probable  en  particulier.  Ecoutez  le  donc 

■in  Prœloq,  c.  3,  n.  2ï.  Je  ne  vois  pas,  dit-il,  comment  il  se 
Hmurrait  faire  que  ce  qui  paraît  permis  dans  la  spéculation 

ne  le  fût  pas  dans  la  pratique  ;  puisque  ce  quon  peut  faire 

dans  la  pratique  dépend  de  ce  quon  trouve  permis  dans  la 

spéculation  et  que  ces  choses  ne  di fièrent  lune  de  C  autre  que 

comme  l'effet  de  la  cause  :  car  la  spéculation  est  ce  qui  dé- 
tei'mine  à  l'action.  IVou  il  s'ensuit  qu'un  peut  i-;n  sûreté  de 
0,ONSCIENCE  SUIVRE  DANS  LA  PRATIQUE  LES  OPINIONS  PROBABLES 

DANS  LA  SPÉCULATION,  et  même  avec  plus  de  sÛ7'eté  que  celles 

qu'on  napas  si  bien  examinées  spéculativement. 
En  vérité,  mes  Pères,  votre  Escobar  raisonne  assez 

bien  quelquefois.  Et,  en  effet,  il  y  a  tant  de  liaison  entre 

la  spéculation  et  la  pratique,  que,  quand  l'une  a  pris 
ficine.  vous  ne  faites  plus  difficulté  de  permettre  l'autie 

s  ns  déguisement.  C'est  ce  (ju'on  a  vu  dans  la  permission 
de  tuer  pour  un  soufflet,  qui,  de  la  simple  spéculation 

a  été  portée  hardiment  par  Lessius  à  une  pratique  qu'on 

I.  Dans  la  douzième  Lettre  :  «  Que  ne  faisiez-vous  savoir  votre 

difficulié  à  Escobar,  avant  de  la  publier?  il  vous  eût  satisfait.  Il  n'iisl 
pas  si  malaisé  d  avoir  des  nouvelles  de  Valladolid,  où  il  est,  en  par- 

faite santé,  et  où  il  achève  sa  grande  Théologie  morale  en  six  volu- 
mes [elle  en  a  eu  sept],  sur  les  premiers  desquels  je  vous  pourrai  dire 

un  jour  quelque  chos^-  «^ 
1 
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ne  doit  pas  facilement  accorder,  et  de  là,  par  Escobar, 

à  une  p7'a tique  facile;  d'où  vos  Pères  de  Cann  l'ont  con 
duile  à  une  permission  pleine,  sans  distinction  de  Ihéorie 

Il  de  pratique,  comme  vous  l'avez  déjà  vu. 
C'est  ainsi  que  vous  faites  croître  peu  à  peu  vos  opi- 

nions. Si  elles  paraissaient  tout  d'un  coup  *  dans  leur 
Jernier  excès,  elles  causeraient  de  l'horreur;  mais  ce 
progrès  lent  et  insensible  y  accoutume  doucement  les 

homuies,  et  en  ôte  le  scandale.  Et  par  ce  moyen  la  per- 

missioti  de  tuer,  si  odieuse  à  l'État  et  à  l'Église,  s'intro- 
duit premièrement  dans  l'Église,  et  ensuite,  de  l'Église d.ms  lÉtat. 

On  a  vu  un  semblable  succès  de  l'opinion  de  luer  pour 
des  médisances;  car  elle  est  aujourd'hui  arrivée  à  une 
permission  pareille,  sans  aucune  distinction.  Je  ne  m'ar- 

rêterais pas  à  vous  en  rapporter  les  passages  de  vos  Pères, 

si  cela  n'était  nécessaire  pour  confondre  l'assurance  que 
vous  avez  eue  de  dire  deux  fois  dans  votre  i  5" Imposture, 

p.  2G  et  30,  qu'Un  y  a  pas  un  Jésuite  qui  permet tt  de  *uer 
pour  des  médisances.  Quand  vous  dites  cela,  mes  Pères, 

vous  devriez  aussi  empêcher  que  je  ne  le  visse,  puisqu'il 
m'est  si  facile  d'y  répondre.  Car,  outre  que  vos  Pèrv^s 
lieginaldus,  Filiiitius,  etc.,  l'ont  permis  dans  la  spécu- 

lation, comme  je  l'ai  déjà  dit,  et  que  de  là  le  principe 
d'Escobar  nous  mène  sûrement  à  la  pratique,  j'ai  à  vous 

dire  de  plus  que  vous  avez  plusieurs  auteurs  qui  l'ont 
permis  en  mots  propres,  et  entre  antres  le  P.  Hereau 
dans  ses  leçons  publiques,  ensuite  desquelles  le  roi  le  fit 
mettre  en  arrêt  en  votre  maison,  pour  avoir  enseigné, 
outre  plusieurs  erreurs.  Que  quand  celui  qui  nous  décrie 

devant  des  gens  d'honneur  continue  après  l  av^oir  averti  dî 

l.  Var.  :  Tout  à  coup.  —  Tout  d'un  coup  vaut  mieux,  pour  dire, 
en  un  seul  coup  (et  non  pas,  subitement). 
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cesser,  il  nous  est  permis  de  le  tuer,  non  pas  en  public,  de 

peur  de  scandale,  mais  en  cachette^  Sed  Clam  *. 

Je  vous  ai  déjà  parlé  du  P.  l'Amy,  et  vous  n'ignorez 
pas  que  sa  doctrine  sur  ce  sujet  a  été  censurée  en  1649 

par  l'université  de  Louvain.  Et  réanmoins  il  n'y  a  pas 
encore  deux  mois  que  votre  P.  Des  Boisa  soutenu  à  Rouen 

celte  doctrine  censurée'  du  P.  l'Amy,  et  a  en-eigné 
Qu'il  est  permis  à  un  religieux  de  défendre  l'honneur  quil  a 
acquis  par  sa  vertu,  même  en  tuant  celui  qui  attaque  sa 

réputation,  etiam  cum  morte  invasoris.  Ce  qui  a  causé  un 

tel  scandale  en  cette  ville-l'i,  que  tous  les  curés  se  sont 

unis  pourlui  faire  imposer  silence,  et  l'obliger  à  rétracter 
sa  doctrine  par  les  voies  canoniques.  L'affaire  en  est  à 
l'0riicialilé2. 

Que  voulez-vous  donc  dire,  mes  Pères?  Comment  en- 

treprenez-vous de  soutenir  après  cela  qu'aucun  Jésuite 

n'est  d'avis  qu'on  puisse  tuer  pour  des  médisaiices?  El  fallait- 
il  autre  clio-e  poui'  vous  en  convaincre  que  les  opinions 

mêmes  de  vos  Pères  que  vous  rapportez,  puisqu'ils  n& 
défendent  pas  spécnlalivetnent  de  tuer,  niais  seulement 

dans  la  pratique,  à  cause  du  mal  qui  eK  ar)'iverait  à  F  État? 

Car  je  vous  demande  sur  cela,  mes  Pères,  s'il  s'agit  d.ins 
nos  disputes  d'autre  chose,  sinon  d'examiner  si  vous 
avez  renversé  la  loi  de  Dieu  qui  défend  1  homicide.  Il 

n'est  pas  question  de  savoir  si  vous  avez  blessé  l'État, 
mais  la  religion.  A  quoi  sert-il  donc,  dans  ce  genre  de 

dispute,  de  montrer  que  vous  avez  épargné  l'Etat,  quand 
.'ous  faites  voir  en  môme  temps  que  vous  avez  détruit  la 
religion,  en  disant,  comme  vous  faites,  p.  28,  1.  3,  Que 

1.  Var.  :  Non  pas  véritablement  en  public. 
2.  Nicole  raconte  luiiguement,  dans  ses  notes  sur  la  trpizième 

Lettre,  l'histoire  de  la  proposition  du  P.  l'Amy,  opiniàtrvment 
défendue  par  les  Jésuites  contre  les  censures. 
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le  sens  de  /ieginaldus  sur  la  question  de  tuer  pour  des  mé- 

disances, est  qu'un  particulier  a  droit  d'user  de  cette  surts 
de  défense,  la  considérant  simplement  en  elle-même?  Jf 

n'en  veux  pas  davantage  que  cet  aveu  '  pour  vous  con- 

fondre. Un  particulier,  diles-vous,  a  droit  d'user  de  cette 
défense,  c'est  à-dire  de  tuer  pour  des  médisance?,  en 
considérant  la  chose  en  elle-même  ;  q\  par  conséquent,  mes 
Pores,  la  loi  de  Dieu  qui  défend  de  tuer  est  ruinée  par 
cette  décision. 

Etil  ne  sert  de  rien  de  direen-uite,  comme  vous  faites, 
Que  cela  est  illégitime  et  criminel,  même  selon  la  loi  de 

Dieu,  à  raison  des  meurtres  et  des  désordres  qui  en  ari-ive- 

raient  dans  l'Etat;  qu'on  est  obligé  selon  Dieu  d'avoir  égard 
au  bien  de  l'État.  C'est  sortir  de  la  question.  Car,  mes 

Pères,  il  y  a  deux  lois  à  observer  :  l'une  qui  défend  de 

tuer,  l'anlre  qui  défend  de  nuire  à  l'État.  Reginaldus  n'a 
pas  peut-être  violé  la  loi  qui  défend  de  nuire  à  l'Étal, 
mais  il  a  violé  certaincaicnl  celle  qui  défend  de  tuer.  Or 

il  ne  s'agit  ici  que  de  celle-là  seu'e.  Outre  que  vos  autres 
Pères,  qui  ont  permis  ces  meurtres  dans  la  pratique,  ont 

ruiné  l'une  aussi  iùcn  que  l'autre.  Mais  allons  plus  avant, 
mes  Pères.  Nous  voyons  bien  que  vous  défendez  quel- 

quefois de  nuire  à  l'État,  et  vous  dites  que  votre  des- 

sein en  cela  est  d'observer  la  loi  de  Dieu  qui  oblige  à  le 

maintenir.  Cela  peut  être  véritable,  quoiqu'il  ne  soit  pas 
certain  2;  pui-que  vous  pourriez  laire  la  môme  chose 
par  la  seule  crainte  des  juges.  Examinons  donc,  je  vous 
prie,  de  quel  principe  pari  ce  mouvement. 

N'est-il  pas  vrai,  mes  Pô. es,  que,  si  vous  regardiez 

1.  «  Davantage  s'emploie  toujours  abs  .luraent  »,  c'est-à-dire  sans 
qup.  b'Cttonnaire  de  t'Aciidén'ie. 

'1.  C"e>t-à-dire  quoique  cela  ne  8oii  pas  certain.  Il  est  un  neutre  k 
U  manière  latine,  comme  dans  il  est  vrai. 
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vérilablemeni  Dieu,  et  que  l'observalion  de  sa  loi  fût  I( 
premier  et  principal  objet  de  votre  pensée,  ce  respect  r6 

jgnerait  uniformément  dans  toutes  vos  décisions  impor^ 
tantes,  et  vous  engagerait  à  prendre  dans,  toutes  ces 

occasions  l'intérêt  de  la  religion?  Mais  si  l'on  voit  ai 
contraire  que  vous  violez  en  tantde  rencontres  les  ordres 
les  plus  saints  que  Dieu  ail  imposés  aux  hommes,  quand 

il  n'y  a  que  sa  loi  à  combattre;  et  que,  dans  les  occa- 
sions m?mes  dont  il  s'agit,  vous  anéantissez  la  loi  de 

Dieu,  qui  défend  ces  actions  comme  criminelles  en  elles- 

mêmes,  et  ne  témoignez  craindre  de  les  approuve)'  dans 
la  pratique  que  par  crainte  des  juges,  ne  nous  donnez- 

vous  pas  sujet  de  juger  que  ce  n'est  point  Dieu  que  vous 
considérez  dans  cette  crainte:  et  que,  si  en  apparence 

vous  maintenez  sa  loi  en  ce  qui  regarde  l'obligation  de 
ne  p.is  nuire  à  l'État,  ce  n'est  pas  pour  sa  loi  même, 
mais  pour  arriver  à  vos  fins,  comme  ont  toujours  fait 

les  moins  re'igieux  politiques? 
Quoi  !  mes  Pères,  vous  nous  direz  qu'on  a  droit  de 

tuer  pour  des  médisances,  en  ne  regardant  que  la  loi  de 

Dieu,  qui  df'fend  l'homicide  ^  :  et,  après  avoir  ainsi  violé 
la  lf)i  éternelle  de  Dieu,  vous  croirez  lever  le  scandale 

que  vous  avez  causé,  et  nous  persuader  de  votre  respect 
envers  lui,  en  ajoutant  que  vous  en  défendez  la  pratique 

pour  de>  con^idéialions  d'État,  et  par  la  crainte  des  ju- 
ges ^1  N'est-ce  pas  au  contraire  excilt  r  unscandale  nou- 

1.  Vnr,  :  Vous  nous  diipz  qu'en  ne  regardant  que  la  loi  de  Diini 
qui  défenJ  l'homicide,  on  a  droit  de  luer  pour  des  mi  disance».  —  L  i 
leçon  primitive  vaut  mieux  :  il  esi  clair  qu'ils  ne  partent  pas  de  la' 
loi  de  Uieu  pour  établir  cette  proposition  qu'on  h  droit  de  tuer.  Ils  avan- 

cent d'abord  la  proposition  elle-m6me,  et  puis  ils  la  restreignent  et 
essaient  de  la  faire  passer,  en  ajoutant  qu'ils  ne  disent  cela  que  par 
rapport  à  la  loi  de  Dieu. 

2.  Page  169  des  Réponses  aux  Lettres  Provinciales,  à  la  fin  de  la 
quinzième  Imposture. 

8. 
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f  eau?  non  pas  par  le  respect  que  vous  témoignez  en  cela 

pour  les  juges  :  car  ce  n'est  pas  cela  que  je  vous  re- 
proche; el  vous  vous  jouez  ridiculement  là-dessus, 

page 292.  Je  ne  vous  reproche  pas  de  craindre  les  juges, 
mais  de  ne  craindre  que  les  juges,  et  non  pas  le  juge  des 

juges'.  C'est  cela  que  je  blâme,  parce  que  c'est  faire  Dieu 
moins  ennemi'des  crimes  nue  les  hommes.  Si  vous  disiez 

qu'on  peut  tuer  un  médisant  selon  les  hommes,  mais 
non  pas  selon  Dieu,  cela  serait  moins  insupportable  ; 
mais  que  ce  qui  est  trop  criminel  pour  être  souffert  par 
les  hommes  soit  innocent  tl  jusie  aux  yeux  de  Dieu  qui 

est  la  justice  môme,  qu'est-ce  faire  autre  chose  ', 
sinon  montrer  à  tout  le  monde  que,  par  cet  tiorrible 

renversement  si  contraire  à  l'esprit  des  saints,  vous  ôles 
hardis  contre  Dieu  et  timides  envers  les  hommes?  Si 

vous  aviez  voulu  condamner-  sincèrement  ces  homicides, 

vous  auriez  laissé  subsister  l'ordre  de  Dieu  qui  les  dé- 
fend; et  si  vous  aviez  osé  permetti-e  d'abord  ces  homi- 
cides, vous  les  auriez  permis  ouvertement,  malgré  les 

lois  deDieu  et  des  hommes.  Mais,  comme  vous  avez  voulu 

les  permettre  insensiblement,  et  surprendre  les  magis- 
trats qui  veillent  à  la  sûreté  publique,  vous  avez  agi  fine- 

ment en  séparant  vos  maximes,  et  proposant,  d'un  côté, 
qu'il  est  permis  dans  la  spéculative  de  tuer  pour  des  médi- 

sances (car  on  vous  laisse  examiner  les  choses  dans  la 

spéculation),  et  produisant,  d'un  autre  côté,  celte  maxime 
détachée.  Que  ce  qui  est  permis  dans  la  spéculation  lest  bien 

\.  Var.:  On  a  supprimé  les  mots,  et  non  pas  le  ju(j>'  f/e<;  jufjes. 
Nicole  l'-s  conserve  dans  sa  traduction. 

2.  Variante :h\i\i  quand  vous  prétendez  que  ce  qui  est  trop  criminel 
pour  être  souffert  par  les  hommes  soit  innoent  et  juste  aux  yeux  de 
Dieu,  qui  est  la  justice  môme,  que  faites-vous  autre  cliose.  —  En 
faisant  cette  correction,  il  aurait  fallu  écrire,  est  innocent,  car  le 

•ubjonciif  ne  s'explique  plus. 
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aussidans  la  pratique.  Car  quel  intérêt  l'Etat  semble-t-il 
avoir  dans  celle  proposition  générale  et  métaphysique? 

Kt  ainsi,  ces  deux  principes  peu  suspects  étant  reçus 
S'éparcment,  la  vigilance  des  magistrats  est  trompée; 

puis^ju'il  ne  faut  plus  que  rassembler  ces  maximes  pour 
en  tirer  celte  conclusion  où  vous  tendez,  qu  on  peut  donc 

tuer  dans  la  pcatique  pour  de  simples  médisances. 

Car  c'est  encore  ici,  mes  Pères,  une  des  plus  subtiles 
adri'ssesde  votre  politique,  de  séparer  dans  vos  écrits  les 

maximes  que  vous  assemblez  dans  vos  avis.  C'est  ainsi 
que  vous  avez  établi  à  part  \olrc  doctrine  de  la  pro- 

babilité, que  j'ai  souvent  explitiut^'e.  El,  ce  principe  gé- 
néral élant  atlermi.  vous  avancez  séparément  des  choses 

qui,  pouvant  ôlre  innocentes  d'elles-mêmes,  deviennent 
horribles  élant  jointes  h  ce  pernicieux  prip.cipe.  J'en 
donnerai  pour  exemple  ce  (luc  vous  avez  dit  p.  11,  dans 

vos  Impostures,  el  à  quoi  il  faut  (jue  je  réponde  :  Que 

plusieurs  théologiens  célèbres  sont  d'avis  yu'on  peut  tuer 
pour  un  soufflet  reçu.  11  est  certain,  mes  Pères,  (jue  si  une 

personne  qui  ne  lient  point  l.i  probabilité  avait  dit  cela, 

il  n'y  aurait  rien  à  reprendre,  pui>q(i'on  ne  feiait  alors 

qu'un  simple  récit,  qui  n'aurait  aucune  conî>cquence. 
Mais  vous,  mes  Pères,  et  tous  ceux  qui  tiennent  celle 

dangereuse  doctrine,  que  tout  ce  qu  approuvent  des  auteurs 

célèbres  est  prttable  et  sûr  en  conscience,  quand  vous 

ajoutez  à  cela  que  plusieurs  auteurs  célèbi'es  sont  d'avis 

qu'on  peut  tueir pour  un  soufflet,  qu'est-ce  faire  autre 
chose,  sinon  de  uiellre  à  tous  les  chrétiens  le  poignard, 
à  la  main  pour  tuer  ceux  qui  les  auront  offensés,  en  lent) 

déclarant  (ju'ils  le  peuvent  faire  en  i^ûrelé  de  conscience,) 
parce  (ju'ils  suivront  eu  cela  l'avis  de  tant  d'auteurs", 
graves? 

(Juel  horrible  langage  qu',  ea  disant  que  des  auteurs 
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tiennent  une  opinion  damnable,  est  en  même  temps  un» 
décision  en  faveur  de  celle  opinion  damnable,  el  qui 

autorise  en  conscience  tout  ce  qu'il  ne  fait  que  rap- 
porter !  On  l'enlend,  mes  Pères,  ce  langage  de  votre 

école.  Et  c'est  une  chose  étonnante  que  vous  ayez  le 
front  de  le  parler  si  haut,  puisqu'il  marque  votre  senti- 

ment si  i\  dcrouvert,  et  vous  convainc  de  tenir  pour  sûre 

en  con&<-ieiice  cette  opinion,  qu  on  peut  tuer  pour  un  souf 
flet,  aussitôt  que  vous  nous  avez  dit  que  plusieurs  au- 

teurs célèbres  la  soutiennent. 

Vous  ne  pouvez  vous  en  défendre,  i  ;es  Pères,  non 
plus  que  vous  prévaloir  des  passages  de  Vasquez  et  de 

Suarez  que  vous  m'opposez,  oh  ils  condamnent  ce? 
meurtres  que  leurs  confrères  approuvent.  Ces  témoi- 

gnages, séparés  du  reste  de  votre  doctrine,  pourraieiil 

éblouir  ceux  qui  ne  l'entendent  pas  assez.  Mais  il  faut 
joindre  ensemble  vos  principes  et  vos  maximes  Vous 
dites  donc  ici  que  Vasquez  ne  soutTre  point  les  meurtres. 

Mais  que  diles-vous  d'un  autre  côté,  mes  Pères  ?  Que  la 
probabilité  d'un  sentiment  n  empêche  pas  la  probabilité  du 
sentiment  confraij'e.  Et  en  un  aulre  lieu,  Qu'il  est  permis 
de  suivre  l'opinion  la  moins  probable  et  la  moins  sûre,  en 
quittant  l'opinion  la  plus  probable  et  la  plus  swre?  Que 
s'eusiiil-il  de  tout  cela  ensemble,  sinon  que  nous  avons 
une  entière  liberté  de  conscience  poursuivre  celui  qui 
nous  plaira  de  tous  ces  avis  opposas?  Que  devient  donc, 
mes  Pères,  le  fruit  que  vous  espériez  de  toutes  ces  cita- 

tions? Il  disparaît,  puisqu'il  ne  faut  pour  votre  con- 
damnation que  rassemblerces  maximes,  que  vous  séparez 

pour  votre  justification.  Pourquoi  produisez-vous  donc 

res  passages  de  vos  auteurs,  que  je  n'ai  point  cités,  pour 
excuser  ceux  que  j'ai  cités,  puisqu'ils  n'ont  rien  de 
commun?  Quel  droit  cela  vous  donne-t-il  de  m'appeler 
imposteur?  Ai-je  dit  que  tous  vos  Pères  sont  dans  un 
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mfrrne  dérèglement?  El  n'ai-je  pas  fait  voir  au  contraire 
que  votre  principal  intérêt  est  d'en  avoir  de  tous  avis 
pour  servir  à  tous  vos  besoins?  A  ceux  qui  voudront 

tuer  on  présentera- Lessius;  à  ceux  qui  ne  le  voudront 

pas  '  on  produira  A''asquez,  afin  que  personne  ne  sorte 
malcontent,  et  sans  avoir  pour  soi  un  auteur  grave.  L'^s- 

sius  parlera  en  païen  de  l'homicide,  et  peut-être  en 
chrétien  de  l'aumône;  Ydsquez  parlera  en  païen  de 
l'aumône,  et  en  chrétien  de  l'homicide.  Mais  par  le 
moyen  de  la  prohabiiité,  que  Vasque^z  et  Lessius  tien- 

nent, et  qui  rend  toutes  vos  opinions  communes,  ils  se 
prêteront  leurs  sentiments  les  uns  aux  autre-,  et  seront 

obligés  d'absoudre  ceux  qui  auront  agi  selon  les  opi- 
nions que  chacun  d'eux  condamne.  C'est  donc  celle 

variété  qui  vous  confond  davantage.  L'uiiif 'rmilé  serait 
plus  supportable  :  et  il  n  y  a  rien  de  [)lus  contraire  aux 
ordres  exprès  de  saint  Ignace  et  de  vos  premiers  gêné 

raux,  que  ce  mélange  confus  de  toutes  sortes  d'opinions. 
Je  vous  en  parlerai  peut-être  quelque  jour,  mes  Pères, 
et  on  sera  surpris  de  voir  combien  vous  êtes  déchus  du 

premier  esprit  de  votre  institut,  et  que  vos  propres  gé- 
néraux ont  prévu  que  le  dérèglement  de  votre  doctrine 

dans  la  morale  pourrait  être  funeste  non  seulement  à 

votre  Société,  mais  encore  à  l'Église  universelle  2. 
Je  vous  dirai  cependant  que  vous   ne  pouvez  tir  r 

1.  Var.  :  Qui  ne  voudront  pas  tuer. 
2.  Pasral  en  effet  songej  à  trattT  co  sujet,  car  à  la  p.  439  du  cahiei 

autograplie  d'où  ont  été  tirées  les  Pc  sies,  on  trouve  un  fragmenl 
d'une  dizaine  de  lignes,  avec  ce  titre  :Gé'iér.'iux,PA  qui  se  termine  ainsi; 

«  Qui  eût  dit  à  vos  généraux  qu'un  teni|is  était  si  proche  qu'ils 
donneraient  C'-s  mœurs  à  l'Église  universelle,  et  appellera  ent  guerre le  refus  de  ces  désordres?  « 

M.  Faugère  a  placé  ce  fragment  dans  une  section  intitulée  -.  Pen- 

$éos  et  notes  relatives  aux  Jésw'f's,  aux  Junsrn  s  es  pi  rmx  Provincia- 
let,  t.  I  de  son  édition,  p.  274.  Voir  aussi  les  pages  299  et  300. 
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aucun  avantage  de  l'opinion  de  Vasquez.  Ce  serait  une 
chose  élr.mge,  si,  entre  tant  de  Jésuites  qui  ont  écrit, 

il  n'y  en  avait  pas  un  ou  deux  qui  eussent  dit  ce  que 
lous  les  chrétiens  confessent.  Il  n'y  a  point  de  gloire  à 
soutenir  qu'on  ne  peut  pas  tuer  pour  un  soufflet,  selon 
l'Évangile;  mais  il  y  a  une  horrible  honte  à  le  nier.  De 
sorte  que  cela  vous  justifie  si  peu,  qu'il  n'y  arien  qui  vous 
accable  davantage;  puisque,  ayant  eu  parmi  vous  des 

docteurs  qui  vous  ont  dit  la  vérité,  vous  n'êtes  pas  de- 
meurés dans  la  vérité,  et  que  vous  ave?  mieux  aimé  les 

ténèbres  que  la  lumière.  Car  vous  avez  appris  de  Vas- 

quez, que  c'est  une  opinion  païenne,  et  non  pas  chrétienne, 
de  dire  quon  puisse  donner  un  coup  de  bâton  à  celui  qui  a 

donné  un  soufflet.  Que  c'est  r\uner  le  Décalogue  et  l'Evan- 
gile,  de  dire  qu,'on  puisse  tue:^  pour  ce  sujet,  et  que  les  plus 
scélétats  d'entre  les  hommes  le  reconnaissent.  Et  cependant 
vous  avez  souffert  que.  contre  ces  vérités  connues,  Les- 
sius,  Escobar  et  les  autres  aient  décidé  que  toutes  les 

défenses  que  Dieu  a  faites  de  l'homicide  n'empêchent 
pointqu'on  ne  puisse  tuer  pour  un  soufflet.  A  quoi  sert- 
il  donc  maintenant  de  produire  ce  passage  de  Vasquez 
contre  le  sentiment  de  Lessius,  sinon  pour  montrer  que 

Lessius  est  un  pa>en  et  un  scélérat,  selon  Vasquez?  et 

c'est  ce  que  jôn'osais  dire.  Qu'en  peut-on  conclure,  si  ce 
n'est  que  Lessius  ruine  le  Décalogue  et  l Evangile;  qu'au 
dernier  jour  Vasquez  condamnera  Lessius  sur  ce  point, 
comme  Lessius  condamneraVasquez  sur  un  autre,  etqua 

tous  vos  auteurs  s'élèveront  en  jugement  les  uns  conlrf 
les  autres  pour  se  condamner  réciproquement  dam 

leurs  effroyables  excès  contre  la  loi  de  Jésus-Christ  i? 

1.  M.  l'abbé  Maynard,  dans  ce  que  j'ai  appelé  son  édition  Jésuil 
des  Provinciales,  se  contente  do  jeter  ici  au  bas  de  la  page  cette  pn 

lite  note  ironique  :   llorresco  refei-ensl  (je   frémis  d'horreur  en  la 
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Concluons  donc,  mes  Pèras,  que.  puisque  votre  7>?*0(5'fl!- 

^î'AVe  rend  les  bons  senlimenti  de  quelques-uns  de. vos 
auLer.rs  inutiles  à  l'Eglise,  el  utiles  -seulement  à  votrei 
politique,  ils  ne  servent  qu'à  nous  montrer,  parleur! 
contrariété,  la  duplicité  de' votre  cœur,  que  vous  nousi 
avez  pirfaitemenl  découverte,  en  nous  déclarant,  d'une 
pai  t,  que  VasquezelSuarez  sont  contraires  àl'homicide, 
et.  4e  l'autre,  que  plusieurs  auteurs  célèbres  sont  poiir 
l'homicide:  alin  d'offrir  deux  chemins  aux  hommes,  en 

détruisant  la  simplicité  de  l'esprit  de  Dieu,  qui  maudit 
ceux  qui  sont  doubles  de  cœur,  et  qui  se  préparent  deux 

voies  :  Vse  duplici  corde,  et  ingredienti  duabus  viis^  I 

racontant  Enéid.,  II,  V04).  M.  l'abbé  Maynard  est  bien  à  son  aise.  Il 
écrit  dans  un  temps  d'indifférence,  où  on  ne  s'émeiit  guère  en  effet 

à  l'idée  du  jugement  dernier  et  de  ces  casuijtes  qui  y  comparaissent. 
L'effort  de  notre  imagination  va  tout  au  plus  à.  nous  les  représenter 
se  jetant  leurs  in-folio  à  la  tète,  comme  dans  la  bataille  du  Lutrin. 
Mais  ces  assises  divines  étaient  prises  plus  au  sérieux  dn  temps  de 
Pascal.  Le  passage  de  Vasquez  est  cité  à  la  page  lOo  des  Réponses  aux 
Lettres  Provinciales  (sauf  la  dernière  ligne)  et  celui  di;  Suarez  à  la 

p.  16 i. 

I  .  Ec' lés  astique  (ou  Sirach),  ii,  li .  —  Les  Jésuites  n'avaient  pai 
d'abord  répondu  à  cliaque  Lettre  en  particulier;  ils  avaient  divisé 
leur  réponse  par  première,  seconde,  troisième  Imposture,  ein.  qu'iU'' 
imputaient  à  Paàcal.  A  partir  de  la  onzième  ils  firent  viwa  i-éponsa 

particulière  A  chaque  Provinciale.  J'ai  déjà  cité  la  Réponse  à  la  liei- 

ziéme,  mais  j'ai  beau  la  relire,  je  ne  trouve  rien  d'intéressant  è.  y  ai- 
(çnaler. 
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MoRAiE.  La  morale  des  jésuites,  p.  50. 
iNicoLAÏ  (le  Père),, p.  22. 
Navarre  (un  docteur  de),  p.  18. 
Navarre,  casuiste,  p.  56. 
NoiiBRE.  <i  Le  plus  grand  nombre  »,  aa  sens  où  nous  disons 

la  majorité,  p.  22,  26. 
Oreille.  «  Où  il  y  a  une  oreille  »,  p.  36. 
Partageh.  «  Vous  avez  partagé  vos  décisions  »,  p.  65. 
Paul  (saint).  «  Se  dit  le  premier  des  pécheurs  »,  p.  42. 
Péchés.  «  Péchés  cachés  »,  p.  44. 
PÉtHEtRS  «  Pécheurs  à  demi...  demi-pécheurs  »,  p.  39.  — 
Deux  sortes  de  pécheurs,  avec  connaissance  et  sans  con- 

naissance, p.  43, 
Philosophe  (le),  pour  dire  Aristole,  p.  46. 
Pierre  (saint).  La  grâce  lui  a  manqué,  p.  18. 

Pouvoir,  d'accomplir  les  commandements,  p.  20.  —  Pouvoir 
prochain,  p.  ?j 

Pratique.  Distinction  de  la  spéculation  ei  de  la  pratique, 

p.  6'». Probabilité.  «  Des  progrès  de  la  doctrine  de  la  probabilité  », 
p.  67.  —  Usage  de  cette  doctrine,  p.  73,  75. 

Prochain.  Voyez  Pouvoir.  —  Jeu  sur  ce  mot,  p.  27. 
Propositions  (les).  Si  elles  sont  dans  Jansenius,  p.,  16.  — 

Voir  le  texte  des  cinq  propositions,  p.  ix  x. 
Pur.  «  Pure  de  »,  pour  exempte  de,  p.  56. 
Pusse,  ou  puisse,  p.  17. 
Questions.  Celle  de  fait  et  celle  de  droit,  p.  15, 
RbGiNALDUS,  p.  66,  68,  70. 



82  INDEX  ALPHABÉTIQUE. 

Héfognange,  pour  contradiction,  p.  'î-1. 
RÊv^uBS.  a  Ce  sont  des  rêveurs  (les  jansénistes)  »,  p.  34. 
fioMME.  Somme  des  péchés,  ouvraiie  du  P.  Bauny,  p.  35. 
SoBBONiQCK.  «  Dans  ma  sorbjnique  »,  p.   )9. 

Soufflet.  Si  on  peut  tuer  pour  un  soufIl:;t,  p.  56,  74.  —  Le 
soufflet  de  Compiègne,  p.  6^.  -    «  Un  soufflet  probable  », 

p.  62,  dans  la  notf', 
SpÉcuLATio.N.  Voyez  Pratique. 
SuAREz,  p.  74,  77. 
Suffisance.  «  Cette  suffisance  qui  ne  suffit  pas  »,  37. 

TÉMÉRAIRE.  Une  proposition  léméraire,  p.  56.  —  Se  dit  aussi 
de  celui  qui  la  soutient,  p.  15,  17, 

Thomistes  (les),  c'est-à-dire  les  disciples  de  saint  Tliomas 
d'Aquin,  p.  19.  —  Nouveaux  Thomistes,  p.  22. 

VasqueZï  p.  74;  75,  77. 
ViCTuBIA,  p.  56. 
Vieillards.  «  Vos  24  Vieillards  »,  p.  67.  Voir  p.  63,  dans  la 

note. 

Voila.  «  Voilà  qui  va  bien  »,  p.  24. 
Volontaire.  Définition  du  volontaire,  p.  46. 

y 
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P Alexandre  VII,  p.  xl, 

Amadeus,  voyez  Moya 
Andbé  (le   Petit   Père),    cité, 

p.  xxxiv,  note  \. 

Arnauld.  Voir  l'Index  pour 
le  texte. 

Augustin,  p.  vu  et  xix.  —  Au- 
GI'STINUS  (T),  p.  V  et  IX. 

BaIUS,   p.  VIII. 

Bauny.  V.  l'Index  pour  le  texte. 
Bert    (Paul).  Sa  morale    des 

jésuites,  p.  xLvii-L. 
BoiLEAU,  cité,  p.  XXII,  —  p.  LU, 

notel,  —  p.  Lviii,  —  p.Lxiii. 
Bordas-Demouhn.  Cité,  p.  12. 
BossuET.  Sa  doctrine  de  la  grâ- 

ce, p.  xi-xv.  —  Sa  polémique 
contre  la  morale  des  jésui- 

tes, p.  xL-XLiv.  —  Bossuet 
cité,  p.  XIX,  —  p.  Lix,  et 
notes  2  et  3.  —  Son  témoi- 

gnage sur  les  cinq  proposi- 
tions, p.  9. 

Calvin,  p.  viii. 
Camus,  p.  xxxiv,  note  1. 

Catéchisme  (le  Petit),  p.  vi'. 
Chassa>g  (M.).  Son  édition  de 

Vaugelas,  p.  19,  note  3,  et 

p.  61 ,  note  1. 
Christine  de  Suède.  Ses  sen- 

timents à  l'égard  des  jésui- 
tes, p.  62,  dans  la  note. 

CicÉRON.  A  fait  de  la  casuis- 

tique, p.  xxiii. 
Clément  XIV,  Son  Bref  pour 

la  suppression  des  jésuites, 

p.  XLV. 

Cousin  (Victor),  cité,  p.  7. 
Daniel  (!e  P.),  p.  lyiii  et  note. 
De  Maistre  (Joseph),  p.  xlv, 

dans  la  note,  —  p.  lxiii. 

Du  Hamel  (le  curé),  p.  62,  dans la  note. 

EscoBAR,  Voir  l'Index  pour  le texte. 

Faugeré    (M.),    Fragment  de 

Pascal  citéd'après  lui,  p.  14. 
—  Voir  aussi  p.  l,  note  1 ,  et 

p.  2,  note  1,  —  p.  75,  noie  2. 

FiLiunus.  Voir  l'Index  pour  le 
texte. 

Fleury,  cité,  p.  XXIV,  en  note, 

—  p.  12,  note  1. 
Gandar,  p.  XIX,  note  2. 

Gazieh(M.),  p.  92,  dans  la  note. 
Guemené  (madame  de),  p.  26, 

note  3. 

GuiLLE  souffleté  par  un  Jésuite, 

à  Compiègne,  p.  61,  note  2. 
GuiME.MUS.  Voyez  Moya. 
IIhRM\NT(le  docteur),  cité,  p. 13. 

Innocent  XI,  p.  xt 
Janet  (M.  Paul),  p,  LXiii. 

Jansémus,  p.  y  et  ix.  -  C\t/j, 

p.  8. 
La  Bruyère,  cité,  p.  lix. 
Le  Maître  (madame),  p.  6. 

Le^ieur  (A.)  Son  édition  des 
Provinciales,  p.  4. 

LiANcouRT  (M,  de),  p.  1. 

LiNGENDES  (Jean  de).  Son  nom 
pour  celui    de   Bossuet,  p. 

LIX,  note  3. 

1.  J'ai  compris,  parmi  les  noms  proores. les  titres  d'ouvrages  anonymes. 
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Luther,  p.  viii. 

Matnahd  (M.  l'abbé),  p.  xxviii, 
—  p.  LUI,  note  1,  —  p.  76, 
note  1. 

Molière.  Une  scène  de  lui 

rapprochée  des  Plaideurs 

de  Hacine,  p.  lxiv,  —  Son 
Don  Juan,  p.  40,  note  1. 

MOLINA,  p.  VIII. 

DoMNiER  (VI.  Auguste),  p.  5. 

MoisTALTE  (Louis  de),  pseudo- 
nyme de  Pascal,  p.  3. 

MORIN    {M.    A,     S.),    p.     XLVII, 
noie  1, 

MoTA,  p.  xxxiii,  en  note. 
Nicole,  Sa  traduction   latine 

des   Provinciales,  p.  xl,  p. 

LVii  et  note,  — p.  4,  — p.  33, 

n.  1,  — p.  51,— p.  69,  n.  2. 
NiSARD  (M,),  p.  LV,  note  l. 
NoEL  (le  P.),  jésuite,  p.  7, 
Paul  (S).  Ses  textes  sur  la 

grâce,  p.  xvr. 
PELAGE,  p.  VII  et  XIX. 

Perier  (Marguerite),  cité,  p.  L, 

en  note  (et  p.  xxvii).  —  p. 
2,  —  p.  3,  note  2. 

Petites  Lettres  (les),  c'est- 
à-dire  des  Lettres  écrites  à 

un  provincial,  etc.,  p.  2, 
note  2. 

Pie  Vil.  Sa  bulle  pour  le  ré- 
tablissement  des   jésuites, 

p.  XLVI-XLVII. 
PQRT-ROYAL,  p.  5  et  6. 
Racine.  Seslettresàmessieurs 

de  Port-Royal,  p.  lxiv.  — 

Appelle  l'auteur  des  Petites 

Lettres  le  provincial,  p.  2, 

note  2.  —  Ses  plaisanteries 
?ur  les  cinq  propositions,  p. 

9.  —  Son  Histoire  de  Port- 

Royal,  p.  29,  note  2, —  Com- 
pare les  Provinciales  à  une 

comédie,  p.  52,  et  la  note. 

RÉPONSES  aux  lettres  provin- 
ciales, p.  Ll,  LU,  Liv,  — p.  3, 

—  p.  8,  note  2,  —  p.  29, 
note  l,  —  p.  54,  —  p.  77, 
note  1. 

Richelieu, p.  LViiidarislanote. 
RiGAULT    (Hippolyte),     cité, 

p.  xxxiv,  note  i. 
Saint-Cykan,  p.  6. 
Sainte-Be'jve,  cité,   p.    \%y, 

n.  2,  —  p   xxxviii-xxx,  — 

p.  xxxiv,  —  I'.  LiV, —  I  .  LV, 
note  l,  —  p.  LVi,  —  p.  Lxii, 

—  p.  1,  —  p.  2,  note  1,  — 
p.  7.  Son  Port-Royal  cité, 

p.  LViii,  n.  2,  —  p.  26,  note 
3^  _  p,  38,  note  1. 

Segiuer,    p.    LViii,    dans   les 
notes,  —  p.  29,  note  2. 

Sévigné  (madame  de),  p.  xx. 

—  p.    LVIII. 

Théologie  mor.le  des  jésui- 
tes, p.  XXV,  p.  xxxviii,  n.  1, 

—  p.  32. 
Voltaire.  Son  jugement  sur 

les  Provinciales,  p.  xxxi- 

xxxiv,  et  p.  LX.  —  Passage 
de  lui  rapprochés  des. pas- 

sages des  Provinciales,  p. 
LUI.  _  Mot  de  Bossuet  cité 

par  lui,  p.  Lvm-Lix. 
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